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Introduction 

Preface 

Le Groupe de travail du Nouveau-Brunswick sur 
la conservation des genes forestiers a ete mis sur 
pied en 1997. Lobjectif de ce groupe est d'elaborer 
des strategies pour la conservation des genes 
d'arbres et d'arbustes indigenes du Nouveau-Brunswick La premiere etape pour 
atteindre cet objectif consistait a relever les especes necessitant une attention 
particuliere et pour lesquelles une s trategie de conservation genetique peut se reveler 
necessaire. Pour ce faire. on a procede a !'evaluation d'un certain nombre de facteurs 
pour chacune des especes. notamment I) la rarete de l'espece; 2) !'existence d'une 
menace serieuse de maladie ou d'infestation par des insectes nuisibles qui pourrait 
affecter l'espece; 3) !'importance de la demande relative a !'habitat favori de l'espece 
pour d'autres utilisations. 

Le present guide ne se veut pas une liste exhaustive de toutes les especes d'arbres et 
d'arbustes indigenes du Nouveau-Brunswick; ii traite plutot de 26 especes pour 
lesquelles on a determine que !'application de strategies de conservation genetique 
serait necessaire. Le guide faci litera la reconnaissance de ces especes et accroitra la 
comprehension de !'importance de ces ressources naturelles. 

Linformation utilisee pour determiner si une espece doit fa ire l'objet de mesures de 
conservation est issue d\me gra nde variete de sources : bases de donnees s ur 
l'inventaire forestier, donnees historiques. herbiers et communication avec des 
proprietaires de terres a bois, des agents de protection de la nature, des representants 
de l'industrie et des organismes forestiers provinciaux et federaux. La liste n'est pas 
definitive; elle evoluera constamment avec l'ajout et le retrait de diverses especes. 

Qu'est-ce qu'un gene? 

Un gene est un element porteur d'information constitue d'acide desoxyribonucleique 
(ADN) qui occupe une position specifique sur un chromosome. Les genes sont les 
unites de base de l'heredite. 

Qu'est-ce que la conservation? 

La conservation genetique est la preservation des unites de base de l'heredite, les 
genes. Ce type de conservation s'appuie generalement sur une gestion planifiee des 
ressources naturelles qui favorise le maintien de l'equilibre nature!, de la diversite et 
des possibilites d'evolution clans l'environnement. 



Qu'est-ce qu'une espece? 

On considere sou vent I' espece ( ou I' essence) com1ne I' unite de base de la classifification 
biologique, jus te en-dessous du genre. Pa r exemple, l'epinette rouge et l'epinette 
noire sont deux essences differentes cla ns le genre de l'epinette (Picea). 

Qu'est-ce qu'une population? 

La population designe un groupe d'organismes d'une meme essence qui vit clans une 
a ire geographique s uffisamment delimitee et ou un membre peut se croiser avec un 
autre. 

Qu'est-ce que l'aire d'une essence? 

Laire d'une essence est l'aire geographique (la dis tribution) clans laquelle on trouve 
!'essence. Les cartes dressees pour cela representent generalement l'endroit ou pousse 
naturellement une essence. Les limites exactes de l'aire de !'essence sont souvent 
inconnues. 

Qu'est-ce qu'un hybride? 

Dans ce guide, un hybride s'entend d'une plante obtenue par le croisement de plantes 
qui ne sont pas genetiquement identiques . Les lignees parenta les peuvent etre 
d'essences differentes, ce qui donne une progeniture hybride. A insi, le pollen d'epinette 
noire peut fertiliser des ovules d' epinette rouge (precurseur des semences). La semence 
ains i formee est un hybride d'epinette rouge et d'epinette noire et cette semence peut 
germer et donner un semis qui est un croisement d'epinette rouge et d'epinette noire. 
Lhybride d'epinette rouge et d'epinette noire a des genes des deux essences (les 
lignees parenta les). Lhybridation est un terme qui decrit le processus pa r lequel sont 
produits !es hybrides. 

Qu'est-ce que l'introgression? 

Un type d'hybrida tion est l'hybridation-introgression. Da ns ce cas, les genes d'une 
essence s'infiltrent clans ceux d' une autre essence. A ins i. si !es a ires de deux essences, 
pa r exemple l'epinette rouge et l'epinette noire, se recoupent et que des hybrides 
fertiles sont produits, ceux-ci vont se reproduire, pa r croisement en retour, (pa r 
exemple, un croisement de l'hybride avec l'epinette rouge ou avec l'epinette noire) 
avec !'essence la plus abondante clans l'aire. II en resultera une popula tion de sujets 
dont la plupart vont ressembler a !'essence la plus abondante (p. ex. a l'epinette 
noire), mais qui ont des caracteristiques (des genes) de l'autre essence (soit l'epinette 
rouge). 
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Qu'est-ce que la rarete? 

La rarete est difficile a definir, car elle ne peut etre quantifiee. Rarete sous-entend 
qu'une plante n'est pas commune. qu'elle ne se trouve pas en abondance ou qu'elle 
fait partie d'un groupe eparpille. Lorsqu'il est question de rarete, ii fautfaire intervenir 
une echelle de grandeur. Ainsi. une essence peut etre rare chez une de ses nombreuses 
populations, ou elle peut etre rare clans son aire geographique. On emploie le terme 
rare clans le contexte d'une espece representee par une seule population, ou d'une 
espece petite en nombre parmi ses populations, son aire geographique ou son habitat 

Qu'est-ce qu'une essence en peril? 

Afin de determiner !es essences d'arbres ou d'arbustes qui sont en peril. des criteres 
de selection ont ete etablis. Pour qu'une essence soit jugee en peril et qu'elle fasse 
l'objet de mesures de conservation. ii faut repondre • Oui » a au moins une des questions 
suivantes: 

Critere 
valeur Questions pour determiner si une essence est en peril : 

I..:essence est-elle naturellement rare clans l'aire? 
2 La source viable de semence est-elle incertaine ou n·y en a t-il pas? 
3 Y a-t-il une menace serieuse de la part de maladies ou de ravageurs ou de 

changements clans la qualite de l'environnement? 
4 I..:aire se retrecit-elle ou la frequence de !'essence clans l'aire est-elle 

beaucoup en decroissance? 
5 I..:habitat de predilection de !'essence est-ii en grande demande a d'autres 

fins? 
6 Certaines pratiques d'exploitation empechent-elles la regeneration de 

!'essence? 
7 Y a-t-il une grande demande de cette essence pour une utilisation 

particuliere? 
8 Y a-t-il menace de perdre I' essence en raison de l'hybridation et de 

l'introgression? 
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Un system e de classem ent a ensuite ete etabli pour classer par ordre de prior ite les 

essences que !'on estime a risque. 

Valeur pour le 
classement (VC) Description 

0 L essence est jugee en bon etat; aucune raison apparente de 

s·inquieter. 

2 

L essence doit peut-etre faire l"objet d"interventions, mais les 

connaissances actuelles ne sont pas suffisantes en raison de : 

a) donnees insuffisantes: 

b) preuves directes d'un problem e eventuel: 

c) preuves indirectes d 'un problem e eventuel. 

L essence doit faire l"objet d "inter ventions a l'echelle des 

pratiques sylvicoles ou de foresterie. 

Des m esures de conser vation precises doivent etre prises pour 

assurer l"integrite du fonds genetique nature!. 
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Code Appellation scientifique Appellation anglaise Appellation franc;:aise CV1 vc2 

ARBRE Abies balsamea Balsam l'ir Sapin baumier 0 

PETIT ARB11E ou ARBUSTE Acer p e11sy/ vanicL11n Striped maple Erable de Pennsylvanie 0 

ARB11E Acer rubrum Red maple Erable rouge 0 

ARBRE Acer saccharinum Silver maple Erable argente 0 

ARBRE Acer saccharum Sugar maple Erable a sucre 4.6.7 2 

PETIT ARl~RE ou A l1BUSTE Acer spicatum Mountain maple Erable a epis 0 

A RBUSTE A /nus incana ssp. rugosa Speckled alder Aulne rugueux 0 

ARBUSTE A /nus serulata Hazel alder Aulne blanc I l a 

ARBUSTE A /nus viridis ssp. crispa Green alder A ulne crispe 0 

PETIT ARBRE ou A l1BUSTE Ame!anchier laevis Smooth serviceberry A melanchier glabre 0 

PETIT ARBRE OU ARBUSTE Amelanchier sanguinea l1oundleaf serviceberry Amelanchier sanguin 0 

A l~BRE Betu/a a//eghaniensis Yellow birch Bouleau jaune 0 

ARBRE Betula cordifolia Mountain paper birch Bouleau a feuilles cordees l a 

Betu/a g/andulosum Dwarf birch Bouleau nain I l a 

ARBRE Betula papynfera White birch Bouleau a papier 0 

PETIT ARBl1E Betula populil'olia Gray birch Bouleau gris 0 

PETIT ARBRE ou ARBUSTE Cephalanthus occidentalis Button-bush Cephalanthe occidental I l a 

t1 PETIT A RBRE ou ARBUSTE Cornus altermfolia A lt.-leal' dogwood Cornouiller a feu illes alt. 3 lb 

"- ARBUSTE Cory/us cornuta Beaked hazel Noisetier a long bee 0 
2 

PETIT A RB11E ou ARBUSTE Crataegus /Jabellata Fanleaf hawthorn A ubcpine flabelliforme 0 r,, 

::, 

~ PETIT ARBRE ou ARBUSTE Crataegus succulenta Fleshy hawthorn A ubepine succulente 0 

"" A 11BRE Fc1gus grand,lolia A meri ca n beech Hetre a grandes feuilles 3 3 () ~-
r,, 

><. ' Critere valeur 

" Va leur pour le classem ent 

~- • ':.. ',. .,. .¥:'! 
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Code Appellation scientifique Appellation anglaise Appellation franc;aise cv1 vc2 

~ 
<1). 

@ 
V, ARBRE Fraxinus americana White ash Frene blanc 2 
,J ARBRE Fraxinus mgra Black ash Frene noir 4,7 3 
~ 
"' ARBRE Fraxinus pennsylvanica Red ash Frene rouge la 
" <1), 

f½ PETIT ARBRE Fraxinus penn. va r. aust111i Northern red ash Frene dAus tin 0 
ARBUSTE Ham am elis vif'{Jiniana Witch-hazel Hamamelis de Virginie la 

PETIT ARBRE ou ARBUSTE I lex verticillata Common win terberry Houx verticille 0 
ARBRE Jug/ans cinerea Butternut Noyer cendre 3.4,5 3 

ARBUSTE Juniperus communis Common juniper Genevrier co1nmun 0 

ARBRE larix laricina Tamarack Meleze laricin 0 
PETIT ARBRE ou ARBUSTE Nemopanthus mucrinatus Mountain-holly Nemopanthe mucrone 0 
PETIT ARBRE Ostrya virginiana Ironwood Ostryer de Virginie 4,6 2 

ARBRE Picea g!auca White spruce l:,pinette blanche 0 
ARBRE Picea maliana Black spruce Epinette noire 0 

ARBRE Picea rubens Red spruce Epinette rouge 4,6,8 2 

ARBRE Pinus banksiana J ack pine Pin gris 0 

ARBRE Pinus resinosa Red pine Pin rouge 4 2 

ARBRE Pinus strobus Eastern white pine Pin blanc 0 

ARBRE Populus balsamifera Balsam poplar Peuplier baumier 0 

ARBRE Popu/us grandidentata Largetooth aspen Peuplier a grandes dents 0 

ARBRE Populus tremuloides Trembling aspen Peuplier laux-t,·emble 0 

' Critere valeur 
2 Va leur pour le classement 



Arbres ~ arbustes 
description de leurs parties 
Le present document est un guide de terra in s ur !es a rbres 
et a rbustes. Les arbres sont des pla ntes perennes (a 
longue duree de vie). ligneuses et de gra nde taille a tige 
unique (tronc, feit ou tige principa le) dont le houppier est 
a bonne dis tance du sol. Le tronc est ancre au sol pa r un 
reseau de racines qui permettent a l'a rbre de puiser l'eau 
et !es elements nutritifs dont ii a besoin. De fa<;:on simila ire. un a rbuste est une plante 
ligneuse perenne qui possede un houppier et un reseau de racines, mais ces deux 
pa rties sont sepa rees pa r plusieurs tiges qui emergent a proximite de la base. En 
outre. !'ensemble de la plante est de ta ille relativement petite. 

Le houppier des a rbres et des arbustes est constitue de branches qui portent des 
rameaux, lesquels portent a leur tour les ramilles ou !es pousses. En fait . toute la 
pa rtie aerienne d'un a rbre ou d'un a rbuste resulte du developpement d'une succes
sion de pousses qui, en prenant de !'age et en grossissant, deviennent !es ramilles. 
les ra meaux, !es branches et !es tiges. 

Chaque a nnee. le houppier s 'ela rgit en produisant des pousses. Ce n'est que sur ces 
nouvelles pousses que !es nouvelles feuilles appa ra issent. Les feuilles permettent a 
la plante de produire les nutriments dont elle a besoin pour assurer son exis tence et 
sa croissance. Certa ines des pousses produisent des s tructures de reproduction 
(fleurs, inflorescences et fruits charges de gra ines ou cones a pollen. cones a graines 
et gra ines). 

Les pousses peuvent se former de trois fa<;:ons differentes : I) integra lement a partir 
d'un element preforme miniature s itue a l'interieur d'un bourgeon ecailleux hivernant 
(dormant): 2) a pa rtir d'un segment preforme miniature issu d'un bourgeon et par 
!'extension seconda ire d'un segment neoforme: 3) integralement pa r !'extension d'un 
segment neoforme. Lextension de segments neoformes survient lorsque !es elements 
de la pousse (!es feuilles et leurs entre-noeuds ) sont nouvellement formes et croissent 
directement jusqu·a maturite sans passer pa r une periode de dormance et. done. 
sans necessiter la presence d'un bourgeon ecailleux. Les caracteristiques des struc
tures preformees et neoformees sont pa rfois differentes s ur une meme plante (pa r 
exemple. les feuilles preformees et neoformees produites pa r une longue pousse 
d'un erable a s ucre). 

Pendant la sa is on de croissance, !' a xe de la pous s e devient ligneux. ses 
caracteristiques superficielles ou sa couleur peuvent cha nger, des bourgeons peuvent 
se former en certa ins points de sa longueur et ses feuilles peuvent mourir et tomber 
en la issa nt des cicatrices a leur point d'attache. Ace stade, la pousse est generalement 
appelee une ra mille. 



Les caracteristiques des feuilles, des pousses, des ramilles, des bourgeons, des cica
trices folia ires, des fleurs , des inflorescences (grappes de fleurs), des fruits, des cones 
a pollen, des cones a gra ines, des gra ines et de l'ecorce sont utiles pour identifier !es 
especes. La description de ces elements constitue la morphologie de l'espece. Outre 
la morphologie, la forme generale de la pla nte entiere et le type d'habitat clans lequel 
elle croit habituellement facilitent la reconna issance de l'espece. 

Pa r nomenclature, on entend les noms scientifiques donnes aux pla ntes. Les 
bota nistes utilisent principa lement !es menues caracteristiques des fleurs ou des 
cones pour classer !es especes en genres et !es genres, en families. Les noms 
scientifiques donnes aux plantes refletent le genre (la premiere pa rtie du nom) a 
laquelle l'espece (la deuxieme pa rtie du nom) appa rtient. Ces deux pa rties du nom 
sont formulees en latin et s'ecrivent en ita lique. La derniere partie du nom, qui ne 
doit apparaitre qu'a la premiere mention de l'espece clans un document, est le nom. 
souvent abrege clans une forme standa rd. de la personne ou, pa r fois, du groupe de 
personnes qui a pour la premiere fois nomme et decrit la pla nte. Ainsi, Acer saccha
rum Marsh., est l'espece nommee saccharum (ce qui s ignifie doux ou sucre) par 
Ma rsh. (Humphrey Marsha ll , un botaniste et dendrologue americain) et classee par 
celui-ci cla ns le genre des Acer La valeur des noms scientifiques reside clans leur 
exactitude et leur universalite. Leur utilisation est regie par un code internationa l de 
nomencla ture botanique. Par contre, !es noms communs ou vernacula ires peuvent 
preter a confusion. Pa r exemple. cla ns le present guide. on clonne a Acer saccharum 
le nom commun d'« erable a sucre ». mais la meme espece est pa rfois nommee erable 
clur. erable fra nc ou « sugar maple ». 

Les menues caracteris tiques des fleurs ou des cones ne peuvent etre obser vees que 
certa ines a nnees. a certa ines periocles de l'a nnee et, bien s ur. s ur des pla ntes 
s uffisamment developpees pour !es arborer-et ell es ne sont souvent visibles que cla ns 
la region de la cime! Elles sont done relativement peu utiles pour !'identification pra
tique sur le ter ra in. bien que certaines d'entre elles (!es plus faciles a discerner) soient 
presentees clans ce document. 

On trouvera ci-apres !es principaux traits utilises clans le present ouvrage pour decrire 
!es caracteristiques des especes. 



feuilles 

Les feuilles caduques ne sont portees sur l'arbre que durant une saison de croissance. 
A la fin de la saison, ell es entrent en senescence, changent habituellement de couleur. 
meurent et tombent. 

Les feuilles (aiguilles) persistantes demeurent vertes et fonctionnelles au moins 
jusque clans le courant de la deuxieme saison de croissance et sou vent plus longtemps. 
Elles finissent par mourir et tomber. Cette chute se produit parfois de fac;on isolee. 
mais elle peut etre accompagnee de la chute de la pousse qui les portait (comme clans 
le cas du pin) ou. encore, de la chute de plusieurs bouquets de pousses (comme clans le 
cas du thuya occidental). 

Les feuilles simples se co mposent d 'un 
parenchyme (limbe de la feuille). d'un petiole et. 
frequemment. d'une paire de stipules ( une de chaque 
cote de la base du petiole). 

Les feuilles composees pennees sont divisees 

. ~ - - parenchyme st1pule 

. -- .. ··· · · petiole 

en folioles (pennes) portees le long d'un pedoncule central, ou rachis, qui prolonge le 
sommet du petiole. Les folioles peuvent etre elles-memes pedonculees (avoir des 
petiolules). Le nombre de folioles est souvent utile a !'identification de l'espece. 

La forme des feuilles ou des folioles decrit les grandes lignes de la structure. La 
fonne peut etre : 

plus large clans la section inferieure 

lanceolee 

plus large clans la section mediane et quasi symetrique d'une extremite a l'autre 

,,,,,,,..,... 
semblable a 
une aiguille 
(aciforme) elliptique 

ou plus large clans la section superieure 

obovale 

~ 
ovale ~ 

oblongue ronde 

semblable a une ecaille 
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La forme de la base et de I' extremite ( apex) des feuilles et des folioles varie egalement. 

mais les descriptions seront presentees clans le texte au besoin. 

L es bordures des feuilles peuvent etre lobees, diversement clentelees (decrites clans 

le texte au besoin), ondulees ou lisses. Les lobes dessinent de grandes courbures 

clans lesquelles s'etendent Jes nervures principales. !Is sont separes par des inden

tations appelees sinus ou fentes. 

Les feuilles peuvent elce lob"5 palm,es ~ 

OU lobees pennee~ '' "'"' lobie, palmie,-,S,able ' ' ""' 

feu1lle lobees pennees-chene a gros fruits 

Disposition des feuilles et des bourgeons lateraux 

Les feuilles peuvent etre disposee.5 le long de la pousse de l'une des quatre fa<;:ons 

suivantes: 

I . Disposition opposee, par paires : 

Cephalanthe 
occidental 

Thuya occidental 

2. Disposition verticillee, par trois ou quatre: 

Cephalanthe occidental 
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3. Disposition alternee. en une seule spirale qui place !es feuilles en 

(A) deux rangs ou lignes le long de la pousse; 
(B) trois rangs; 
(C) plus de trois rangs; 

0 0 
z 

Vue en bout de trois arrangements 
de feuilles placees alternafivement 
(2, 3 et 5 rangs) 

Vue laterale de trois arrangements 
de feuilles placees alternalivement 
(2, 3 et 5 rangs) 

4. Disposition a spirales multiples. comme clans le cas des coniferes. 

Feuilles a spirales multiples, i.e. epinette rouge 

La disposition des feui lles determine la disposition des cicatrices foliaires (lorsque les 
feuilles tombent) et des bourgeons lateraux. Ceux-ci se forment clans l'aisselle des 
feuilles. c'est-a-dire clans Jes angles que forment les feuilles et la pousse; les bourgeons 
sont situes juste a !'avant des feuilles. en-dessous ou encore. ils sont partiellement 
caches par la base des petioles des feuilles. 



Types de pousses 

Dans toutes !es especes, certaines pousses sont plus longues que !es autres. Lataille 

des pousses est tributaire de leur position dans le houppier ou sur les branches. Les 

pousses de certaines especes peuvent toutefois etre distinguees !es unes des autres sur 

le plan du developpem ent et designees comme des << pousses courtes » ou des 

« pousses longues ». 

Axe de quatre ans ~ feu1lles preformees 
du brachyblaste 
anterieur 

~ed'""'° ,.( 

feuilles neoformees 

pousse courte pousses longues 

Les pousses courtes sont entierem ent preformees, ne s'etendent que sur un ou deux 

millimetres (bouleaux) ou sur quelques centimetres ( erables, frenes) et portent quelques 

feuilles qui, bien sC1r, sont situees a proximite !es unes des autres. L es pousses courtes 

sont une caracteristique distinctive des bouleaux et comportent generalement deux 

feuilles, un bourgeon terminal et, parfois, un chaton femelle. Chez !es erables et les 

frenes, les pousses courtes portent habituellement une paire de feuilles. Paree qu'elles 

produisent des bourgeons terminaux contenant des pousses courtes preformees, les 

pousses courtes se developpent habituellement sur d'autres pousses courtes, produisant 

ainsi des axes de plusieurs pousses courtes successives. Ces especes produisent 

egalement des pousses longues qui sont partiellement preformees et partiellement 

neoformees. Les feuilles situees sur les portions neoformees. a l'extremite distale des 

pousses longues. sont plus espacees que les feuilles preformees situees a la base. L es 

feuilles neoformees ont aussi frequemment une morphologie differente. 

Par contre, les pins portent toutes leurs feuilles (apres le stade jeune precoce) sur un 

type special de pousse courte appele micropousse dans le present document. 

micropousse (pin rouge) 

Normalem ent, une micropousse n'entreprend qu 'une croissance legere, porte des 

feuillesselon le nombre typiquea l'espece en question (deux pour le pin rouge) et <lure 

quelques annees avant de mourir avec ses feuilles et de tomber de l'arbre. L es 

micropousses sont portees le long des pousses longues en spirales multiples, dans 

l'aisselle des ecailles qui tombent assez rapidement. 
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Avortement de r apex des pousses et bourgeons 
pseudoterminaux 

Chez plusieurs especes, on remarque que, pendant que Jes pousses s'allongent 
activement et etendent leurs feuilles successives, !'apex en developpement est, pour 
une raison inconnue, separe des tissus plus vieux du dessous et subit une abscission. Ce 
phenomene est connu sous le nom d'avortement de !'apex. Par la suite, un bour
geon lateral se developpe clans l'a isselle de la derniere feuille restee sur la pousse et 
devient la nouvelle extremite de la pousse. Lorsque la derniere feuille tombe a l'automne, 
elle laisse une cicatrice foliaire a la base du bourgeon terminal, et ce dernier a tendance 
a s 'incliner sur la mini-cicatrice « de ramille » situee de l'autre cote. Ce bourgeon est 
habituellement nomme bourgeon pseudoterminal (ou faux bourgeon termi
nal ). 

cicatrice foliaire - - cicatrice de ramille 

bourgeon pseudoterminal 
(bois blanc) 

Fleurs, grappes de fleurs et fruits 

Les fleurs sont les moyens par lesquels les especes d'arbres et d'arbustes a feuilles 
caduques produisent des graines pour se reproduire sexuellement. Dans le present 
guide, lorsque le sexe n'est pas specifiquement etabli d'apres les fleurs, ii sera fait 
mention soit de fleurs « parfaites » (qui possedent a la fois des organes males et des 
organes femelles), soit de fleurs males et de fleurs femelles groupees au sein d'une 
meme grappe de fleurs (inflorescence). Les fruits se developpent a partir des organes 
femelles de la fleur, habituellement a la suite de la pollinisation, et les graines se 
developpent a l'interieur des fruits. Dans d'autres cas, ii sera fait mention de fleurs 

nales et femelles ou, encore, de chatons males et femelles. Dans ces cas, ce 
t'est qu'a partir des structures femelles que les fruits et les graines peuvent 
,e developper. Les chatons, parfois appeles aments, sont des grappes de 
leurs (inflorescences) unisexuees composees de nombreuses fleurs et bractees 
lisposees en spirale le long d' un axe central, ou rachis. Les bractees sont de 
,etites feuilles d'ecailles a pa rtir desquelles la fleur ou !'axe floral emerge. Les 

chatons :hatons sont le plus souvent pendants (suspendus) mais. chez certaines 
especes, les chatons de I' un ou des deux sexes sont dresses, du moins pendant 

les stades les plus precoces de leur developpement. Les chatons males tombent des 
rami lles peu apres que leurs fleurs ont libere leur pollen. 



De nombreux fruits se developpent le long des chatons femelles. Chez certaines especes 
(p. ex. le saule noir), les fruits s·ouvrent tard clans la saison pour liberer leurs graines: 
chez c1 ·autres especes (p. ex. l'aulne blanc et les bouleaux), les fruits sont eux-memes 
liberes et trans portent avec eux les graines qu'ils contiennent. 

Dans le present ouvrage, les inflorescences autres que les chatons et les 
grappes du cerisier tardif sont decrites en termes generaux plutot que par 
leurs noms bota niques s pecifiques. Les grappes sont sembla bles a des 
chatons mais, au lieu d'etre unisexuees, elles portent des fleurs bisexuees 
s ur de courts pedoncules floraux (pedicelles) situes le long d'un rachis 
central. souvent pendant. grappes 

Differents types de fruits sont mentionnes da ns le present document : capsules du 
saule noir et de l'hamamelis qui s'ouvrent pour liberer leurs graines: noix a graine 
unique de l'aulne blanc. des bouleaux et du cephalanthe occidenta l: noix a graine 
unique de l'ostryer de Virginie, du chata ignier d'Amerique, du hetre a grandes feuilles 
et du chene a gros fruits (un gland est une noix): samares a graine unique des frenes et 
samares doubles a deux graines des erables a s ucre: fruits de type noix ou drupe a 
gra ine unique du tilleul d'Amerique et du noyer cendre (ces fruits ont a la fois les 
caracteristiques des noix et des drupes. mais ils ne correspondent reellement a aucune 
de ces deux classifications botaniques): drupes a graine unique du cornouiller alternifolie, 
du cerisier tardif. du prunier noir et de la viorne comestible. S eules les capsules liberent 
des graines pures da ns l'environnement. Avec tous les autres types de fruits. les 
gra ines sont couvertes d'au moins une partie du fruit jusqu·au moment de la germina
tion. 

Cones a pollen et cones a graines 

Les cones a pollen produits par chacune des especes de coniferes consistent en une 
serie de sacs a pollen qui sont portes le long d'un axe centra l. Lorsque !'axe du cone 
s ·etire. les sacs a pollen gonfles sont portes vers l'exterieur puis ils s ·ouvrent, et le 
pollen est libere dans !'atmosphere. Ce phenomene se produit au debut du printemps. 
avant la croissance des nouvelles pousses. Par la suite. I es cones regressent et tombent 
graduellement. 

Chez toutes les especes de coniferes mentionnees dans le present document (a 
!'exception de !'if du Canada). les cones a graines possedent une serie d'ovules 

portes sous des ecailles ovuliferes logees dans I'aisselle des bractees 
_ sacs a repa rties le long d'un a xe centra l. Les ovules sont exposes a !'air 

pollen l l . ·11 1·f · d · • · . orsque es ecai es ovu 1 eres u pet1t cone recepteur s ouvrent en 
eventa il. Le pollen en suspens ion dans !'a tmosphere peut a ins i 
a tteindre les ovules ou s'en rapprocher raisonnablement. Lorsque les 

cones croissent. leurs ecailles ovuliferes se referment et scellent le cone qui termine 
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alors sa croissance et sa maturation. Durant ce temps, les 

ovules polliruses et fecondes se transforment en graines. ~ 
Les graines sont liberees des cones parvenus a maturite ractee 
lorsque !es ecailles de ces derniers s'ouvrent a nouveau. Les eca,11/e ovul,fere 

' d d ·1 • al h 1.. . grame avex a1/e graines posse ent es ai es termm es c ez epmette rouge, 
le pin rouge et la pruche du Canada et des ailes laterales chez 
le thuya occidental. 

Chez l'if du Canada, le cone a graine est extremement modifie. II ne possede qu · un seul 
ovule. Lextremite de cet ovule pointe a l'exterieur des ecailles du bourgeon dans lequel 

ii s · est developpe. Une goutte de fluide exsude de cette extremite, et le pollen 

arille 

qui se depose sur cette goutte est attire dans !'ovule pour la fecondation. 
Lovule se transforme en une graine revetue d'une enveloppe dure. Pendant 
ce temps, les tissus sur lesquels repose la graine se gonflent autour de celle
d et forment une enveloppe charnue qui demeure ouverte a l'extremite 

superieure. Cest cette arille charnue qui passe du vert au rouge au fur et a mesure 
qu'elle parvient a maturite. 

Ecorce et bois 

Lecorce se forme autour des branches et des tiges des plantes ligneuses. Lecorce de 
certaines especes possede des caracteristiques distinctives qui peuvent etre utiles pour 
!'identification. Ces caracteristiques sont decrites brievement pour chaque espece. 
mais ce que l'on peut voir est tributaire, dans une large mesure, de l'environnement 
particulier d' une plante. Des lichens qui poussent sur une ecorce, par exemple. peuvent 
en masquer les caracteristiques et la couleur et rendre difficile !'utilisation des 
caracteristiques distinctives. 

Durant chaque saison de croissance annuelle. du bois est produit a l'interieur des tiges. 
Le Nouveau-Brunswick connait un printemps particulier au cours duquel les conditions 
de croissance sont bonnes pour la production du bois. Les conditions deviennent 
graduellement de moins en moins satisfaisantes au fur et a mesure que I' ete avance et, 
lorsque l'automne arrive. la production de bois cesse. Les effets de ce cycle annuel sont 
visibles da11s le bois. Le ralentissement et l'arret de la production du bois une annee et 
le debut d'une production florissante l'annee suivante sont marques par un anneau 
visible sur la souche d'une tige coupee. En outre, le bois initial de l'annee est moins 
compact que le bois final de l'annee. 

Dans les bois de coniferes. cette difference se traduit dans la taille et l'epaisseur de la 
cloison des cellules du bois. Les cellules du bois initial sont plus grandes. et leurs cloisons 
sont plus minces. Le bois initial est ainsi moins dense que le bois final. 



Chez les especes a feuilles caduques, les plus grandes cellules apparaissent sur la 
section transversale comme des pores relativement larges dans le bois qui, ailleurs, est 
constitue de nombreuses cellules plus petites serrees les unes contre les autres. La 
distribution des pores a travers la zone d'accroissement annuel du bois varie selon les 
especes. 

Le bois est qualifie de bois a zone poreuse lorsque la plupart des pores se trouvent 
dans le bois initial. 

II est qualifie de bois a pores diffus lorsque les pores sont egalement repartis a 
travers la zone d'accroissement annuel. 

II est qualifie de bois a zone semi-poreuse lorsque les pores, bien que repartis a 
travers la zone d'accroissement annuel, ont tendance a etre plus grands et plus 
nombreux dans le bois initial que dans le reste de la zone d'accroissement. 
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bois a zone poreuse 
- frene noir 

bois a zone semi-poreuse 
- noyer cendre 

bois a pores diffus 
- erable 
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Erable a sucre 

Aussi appelle : erable dur. erable fra nc. 

Habitat 

Habituellement. on trouve l'erable a sucre 
sur les flancs et les sommets des collines. 
la OU les s ols s ont bien egouttes e t 
s uffisamment fertil es . L' a rbre croit 
souvent en compagnie de het:res a grandes 
feuilles et de bouleaux jaunes. 11 supporte 
tres bien l'ombre. et on peut le trouver 
tant dans l'etage inferieur que dans l'etage 
superieur du couvert forestier. 

Forme 

Lerable a sucre peut 
a tteindre une hau
teur de 27 m. et le 
di a metre de s on 
tronc peut mesurer 
jusqu'a 70 cm. Les L 

houppiers des plus 
vieux a rbres sont 
genera lement de 
forme a rrondie et 
occupent de 30 a 
40 % de la hauteur de 
l'arbre . Lors que 
l' a rbre es t bi en t;,-,.b/e en foret. arbrcs 

degage. la forme de ,1elj11cm1sabat111s. 

so n houppier se 
rapproche de l'ovale et peut presque 
atteindre le niveau du sol. 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques. s imples et 
portees par paires. Chaque feuille affiche 
une longueur de 10 a 25 cm et possede un 
petiole presque a ussi long qu e le 
parenchyme palme a cinq lobes. Les s i-

Few/le pf'elorn1ee d nervures ct a lobes pa/mes 

nus qui separent les lobes sont arrondis. 
et les bordures des lobes sont lisses. Les 
trois lobes exterieurs possedent des bards 
presque para ll e les s ous leurs deux 
dentelures arrondies. a partir desquelles 
la bordure de la feuille s'etend en une 
courbe legerement concave jus qu·a 
l'extremite arrondie du lobe. 

Les pousses (ra milles) sont soit des 
pousses courtes entie rement 
preformees qui portent habituellement 
une ou deux paires de feuilles. soit des 
pousses longues preformees ou 
pa rti e ll e ment preform ees et 
partiellement neoformees qui portent 
plus de deux paires de 
feuill es . Sur les pousses 
longues . les feuilles 
neoformees situees pres de 
l'extremite de la pousse ont 
tendance a presenter des 
lobes plus longs et plus etroits 
que les feuilles preformees 
des pousses courtes ou de la 
base des pousses longues. 

Les bourgeons presentent 
des bouts pointus et des 
ecailles imbriquees: ils se 
developpent dans l'aisselle 
de chacune des feuilles. A 
l'extremite de chaque pousse 
se forme un bourgeon termi
na l pointu e t plus gros. 

Ra 111 i I! e 
111ontraJude1.1>,; 
paires de bow• 
geons tennin
aux et !dteiauy 
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Lorsque !es feuilles tombent. elles laissent 
une cicatrice foliaire en forme de V sous 
chaque bourgeon lateral. La surface des 
ramilles est lisse. brune et legerement 
marbree de lenticelles brun pale. 

Les fleurs jaune verdatre sont portees 
en grappes pendantes sur un long 
pedoncule mou; elles emergent jus te 
avant la croissance des feuilles. Les fleurs 
males et femelles sont separees dans 
chacune des grappes. Les fleurs males 

tombent apres avoir 
li bere leur po ll e n, 
tandis que !es fl eurs 
femelles donnent lieu a 
la formation des fruits. 
Chaque fruit est une 
sam are doub le qui 
contient deux poches 

Crappede lleurs.avant de graines presque 
lacroissancedes rondes recouvertes 
feuilles 

d' une membrane qui se 
prolonge en deux ailes aplaties presque 
paralleles. De fa<;on assez frequente, une 
seu le des deux poches de graines 
renferme une graine. 

Lecorce est lisse et grise sur les jeunes 
arbres. Plus tard , elle 
devient profondement 
sillonnee et presente des 
cretes ecailleuses gris 
brunatre. 

Remarques 

Ecorce d'une Lige de 
56 an dedidJT1f:?tre 

Lerable a sucre produit un bois lourd. dur, 
a pores diffus. Souvent nomme erable dur 
ou erable franc, ii est utilise dans la fabri
cation de meub les, de planchers e t 
d'articles de luxe tels que des quilles et 
des planches a decouper. Des veines ou 
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des pe tites depressions evasees 
apparaissent sou vent dans le bois. ce qui 
le rend propre a la fabrication de produits 
en « erable mouchete )) ou en « bois a fil 
onde en dos de violon )) . On recueille 
souvent la seve montante au printemps 
pour la faire bouillir et en tirer du sirop 
d'erable et d'autres produits de l'erable. 

Ce qu'on a ppell e le 
« deperissement des 
erablieres )) affecte les 
arbres depuis !es 
annees 1980. On 
so up <;o nne que ce 
phenomene provient 

Samares doubles. 
a mies presque 
para/le/es 

de changements environnementaux tels 
que les depots acides associes a ux 
precipita tions . 

Lerable a sucre produit de vigoureux 
rejetons a partir des bourgeons latents 
de l'ecorce autour d'une souche coupee. 
Des don nees scientifiques semblent 
indiquer que de nombreux arbres a tige 
unique proviennent de la coalescence de 
plusieurs rejetons ayant emerge a la suite 
de coupes anterieures. 

Lerable a sucre peut etre confondu avec 
I' erable de Norvege (Acer platanoides L.) 
en raison de la similarite appa rente de 
leurs feuilles. Toutefois, !es feuilles de 
l'erable de Norvege possedent la plupart 
du temps sept lobes, !es extremites des 
lobes et les dentelures etant plus longues 
et plus pointues que chez l'erable a sucre, 
et la seve qui emerge de la base du petiole 
lorsqu'une feuille est coupee est la iteuse 
e t non claire. Les bourgeo ns sont 
arrondis (non pointus). les ramilles sont 
rarement brunes. les fleurs sont portees 
en grappes a ramifications multiples qui 
croissent vers l'exterieur. et les fruits sont 
beaucoup plus gros et presentent de 
la rges a iles forma nt un a ngle de presque 
180 degres. 



Aulne blanc 
Aussi appell e au lne commun. aulne 
rugueux. 

Habitat 

On trouve l'aulne blanc clans les endroits 
clairsemes. ouverts, le long des rives des 
lacs et clans les terrains assez 
ma recageux qui les bordent de meme 
que clans les fosses situes en bordure des 
routes. 

forme 

Laulne blanc est un arbuste a port etale 
O U dresse. II 
possede 
plusieurs tiges. 
do nt une ou 
plusieurs ont 
parfois une 
apparence qui 

se rapproche Arb11stea11stadedelafloraiso11. 

de ce ll e d ' un d"environ4mdehaut 

arbre. II peut atteindre jusqu'a 
cinq metres de hauteur. La plupart des 
tiges m esurent mains de 5 cm de 
diametre, mais celles qui ressemblent 
davantage a des arbres peuvent atteindre 
jusqu'a 12 cm de diametre. Les branches 
tendent a s'incliner vers l'exterieur. 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques, simples et 
portees en a lternance ( en une seule 
spira le distribuant les feuilles sur trois 
rangs). Elles presentent une longueur de 
4 a 8 cm, sont de forme obovale a 
obovale-elliptique (leur section la plus 
la rge se trouva nt legerement au-dessus 
de la ligne mediane). grossierement 
triangulaire et arrondie a leur base, elles 
sont effi lees avec une extremite tres 

Fea,1/es prefonnees ayant atteint /eur pleine 
croissance sur deux pousses: few/le neDlonnee 
en avissancesur une pousse (a droite)-d1a1011s 
en deve/oppement au Slade de la ll11cbficaiion (a 
/'e,ytrf?111edroite/ 

pointue et comportent de petites 
dentelures assez regulieres (serratulees) 
en bordure. Les jeunes feuilles sont 
legerement collantes. Surles feuilles plus 
viei lles. les nervures transversales, en
tre les ne r vures secondaires, sont 
faibl ement developpees et ressemblent 
presque a une echelle. 

L e s 
ramilles 
sont brun 
grisatre. et 
leur surface 
est marquee Feuille a bards serratu!es (fi11eme11t 

de quelques dentele.s} 

lenticell es 
plus pales. Les bourgeons sont 
pedoncules, obovo"ides (plus larges clans 
leur section superieure et arrondis au 
sommet) et comportent deux ou trois 
ecailles brunes de longueur egale. Chaque 

Chatonsauswdede!a 
flora.ison-chatons 
feme/les (en haut}. 
orientes Vet:5 le haul: 
chatons males (en bas). 
allonges et pendams 

bourgeon est porte 
a u-dessus d\me 
cicatrice foliaire 
saill ante qui forme 
un triangle arrondi 
et qui porte trois 
cicatrices vasculaires. 
La moelle de la 
ramille forme trois 
angles en coupe 
transversale. 



Les chatons males et femelles s ont 
preformes et entierement visibles clans 
leur forme ramassee clurant l'hiver. Les 
petits chatons femelles s ont portes 
en grappes de 
cleux a quatre 
sur des 
bran c h e s 
courtes clont 
ce rtain es 
forment un 
angle ascend

Chatons au stade de la 
fn1cti/'ica/io11 

ant par rapport a la direction de croissance 
de la ramille de support. Les chatons 
males . plus longs , sont portes en grappes 
de cleux a cinq, mais ils sont s itu es s ur des 
branches qui forment des angles aigus. le 
plus souvent vers le bas , par rapport a la 
direction de croissance de la ramille de 
support. Durant la periocle de floraison. 
Jes chatons males s'etenclent jusqu 'a 3 a 
5 cm . cleviennent blancha tres a vert 
jaunatre et brun (avec des a nthe res 
bruns) et pendent mollement pour liberer 
leur pollen. A ce moment. leur position 
sous !es cha tons fe m e ll es est 

Remarques 

La description ci-cleva nt provient de 
specimens trouves clans le sucl-ouest de la 

ouvelle-Ecosse. 

Laulne bla nc possecle une appa rence 
genera le qui ressemble a celle de l'aulne 
rugueux (A/nus rugosa (DuRoi) S preng. ). 
mais la description cletaillee de ces cleux 
especes offre plusieurs moyens de !es 
cli s tinguer. Le no m a ulne rugueux 
provient du caractere rugueux de l'ecorce 
qui recouvre ses tiges et ses branches. 
Les lenticelles bla ncha tres et lineaires 
sont clis tinctement vis ibles s ur la couleur 
brun verclatre a gris noiratre de l'ecorce. 

D'autres caracteris tiques de ces cleux 
especes presentent des differences. Les 
feuilles de l'aulne rugueux sont ovees a 
elliptiques , clone plus larges cla ns les sec
ti ons inferieure ou media ne. et leurs 
borclures sont doubles, presentent des 
clentelures plut6t inegales et des lobes a 

courbure clouce ou des lobes onclules. 
caracteristique. Apres que !es 
chatons males uses sont tombes 
des branches. !es chatons 
femelles commencent a former 
!es structures fructiferes 
semblables a des cones de 
8 a 14 mm de long, composees 
de bractees ligneuses brun 
rougeatre e pa isses qui. 
lorsqu · e ll es s 'eparpill ent a 
l'automne ou a l'hiver. liberent 
de petits fruits comportant des 

Ecorce di.me lJije 
p11i1cipale de 6 cn1 
dediametre 

Les nervures transversa les. entre Jes 
ne r vures seconcla ires. sont tres 
m a rqu ees e t r essembl ent 
cli s tincteme nt a des eche lles 
notamment lorsqu'on !es voit de 
clessous . Les courtes tiges portant !es 
grappes de chatons males et femelles 
n'ont pas tenclance a former un angle 
pa r ra pport a la direction de 
croissance de la ramille de s upport. 
de sorte que !es cleux types de grappes 

ailes resicluelles qui renferment chacune 
une graine unique. 

Lecorce des branches et des tiges est 
lisse. gris pale et marquee de lenticelles 
de couleur s imila ire qui sont clifficiles a 
discerner. 

Especes menacees 

ne sont pas sepa rees de fa <;o n 
marquee: de fa<;on plus particuliere, !es 
chatons femelles ne sont pas portes 
au-clessus et a l'ecart des chatons males. 
En outre, au moment de la floraison. 
lorsque !es chatons males sont allonges. 
l'aulne rugueux est mo ins attirant car ses 
chatons males sont plus epais. plut6t brun 
fonce avec des nuances jaunatres, et ils 
ne sont pas aussi joliment repartis que 
chez l'aulne blanc. 



Bouleau a feuilles cordees 

A ussi appe ll e : Bouleau blanc de 
montagne, bouleau a papier de 
montagne. 

Habitat 

On trouve le bouleau a feuilles cordees 
sur une grande variete de sols humides. 
moderement egouttes. et. habituelle
ment mais pas exclusivement. sur les 
sommets les plus eleves et les faces 
nord des pentes. Dans le sud du 
Nouveau-Brunswick. le bouleau a 
feuilles cordees est tres repandu a 
proximite des cotes de la baie de Fundy. 
II croit en compagnie d'un grand 
nombre d'autres especes mais. comme 
ii ne supporte pas l'ombre. ii occupe des 
positions clans la partie superieure du 
couvert forestier. 

Forme 

Chaton de Fannee 
precedente au st:.1de de 
la fructilication, par
tiel/en1ent morce/e. 

La hauteur du 
bouleau a feuilles 
cordees peut 
atteindre 25 m et le 
diametre de son 
tronc. 70 cm. Le 
houppier est plutot 
ovale. et !es 
branches princi
pales les plus basses 
tendent a etre plus 
horizontales 
qu · ascendantes. 

O ,atons au stade de k1 Ror&so1>-chalon femelle 
/ci gaud 1e) d 1a.tons males (c.i droite}. tous deux 
allonges el pendants. 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques. simples et 
disposees en alternance le long des 
pousses longues: bien qu'alternees. elles 
apparaissent en paire sur la plupart des 
pousses courtes. Chaque feuille fait de 6 
a 12 cm de longueur. est ovee, avec une 
courte pointe effilee. une base cordee (a 
indentation circulaire) et une bordure a 
doubles dentelures. Les surfaces 
superieures des feuilles sont vert terne et 
dotees de minuscules glandes resineuses 
entre les six a neuf nervures secondaires 
plutot droites qui en garnissent chacun 
des cotes: les surfaces inferieures sont plus 
pales. Les feuilles situees vers l'extremite 
des pousses tongues sont neoformees et 
peuvent presenter des caracteristiques 
quelque peu differentes des feuilles 
preformees situees a la base des pousses 
longues et sur toutes les pousses courtes. 

Les ramilles sont de deux types. tongues 
et courtes. Les ramilles longues 
(pousses longues) deviennent brun 
jaunatre a brun noir a l'automne et sont 
dotees de lenticelles pales et de glandes 
resineuses verruqueuses. Leurs bour
geons sont tous des bourgeons lateraux 
(le dernier bourgeon est un bourgeon 
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pseudoterminal). ovo'ides. a extremite 
arrondie, bruns: ils presentent trois 
ecailles imbriquees distinctement visibles. 
Les pousses courtes ne croissent que 
d'environ un mi llimetre et elles portent 
habituellement deux feuilles ( et. plus tard, 
leurs cicatrices foliaires) et un bourgeon 
terminal ovo'ide qui possede de cinq a sept 
ecailles imbriquees. Chaque pousse courte 
produit habituellement une autre pousse 
courte. de sorte que, sur les segments 
bra nchiaux les plus vieux, on trouve 
frequemment des axes constitues de 
plusieurs pousses courtes successives. 

Les fleurs sont portees en chatons de 
deux types. Les chatons males sont 
preformes avant l'hiver sous forme de 
structures allongees, de 2 a 4 cm de 
longueur. et sont portes en groupes de 
deux a quatre etales vers l'exterieur aux 
extremites des pousses tongues. Au 
printemps, lorsque les nouvelles feuilles 
commencent a croitre. les chatons males 
s'allongent pour atteindre jusqu'a IO cm 
et pendent mollement. Les fleurs ains i 
deployees libe rent leur pollen cla ns 
!'atmosphere: puis les chatons males 
tombent de l'arbre . Les chatons 
femelles sont egalement preformes mais 
demeurent tout petits durant l'hiver, a 
l'interieur des bourgeons terminaux des 
pousses courtes. !ls ne sont done pas 

v i s ibl es 
jusqu 'a ce 
q u . i I s 

e m ergent 
a u prin
temps. Leur 
e longation 
(de 15 a 
40 mm) se 

produit a u-dela des deux feuilles en 
croissance sur Jes pousses courtes. Les 
chatons femelles sont plut6t !aches durant 

la periode de pollinisation. Apres cette 
periode. ils s'allongent (jusqu'a 3 a 5 cm) 
et s · epaississent tan dis q ue leurs bractees 
c roissent et que le urs fruits se 
developpent (on trouve habituellement 
trois fruits cla ns l'aisselle de chaque 
bractee) . Les chatons au stade de la 
fructification passent du vert au brun 
lorsqu'ils murissent a l'automne. et Jes 
bractees et les fruits tombent ensuite des 
axes de suspension des chatons. Chaque 
bractee plate possede trois lobes: celui 
du centre est plus lo ng et a bords 
paralleles. tandis que les lobes lateraux 
sont avances. Les trois lobes presentent 
une extremite arrondie et des franges 
pubescentes. Chaque fruit est une noix 
<lure, brune et ovo'ide de 2 a 4 mm de 
longueur qui possecle deux ailes plates 
brun pale. plut6t ovales et laterales et, a 
leur sommet. deux stigmates bruns 
proeminents et pubescents d 'une 
longueur de 1.5 a 2 mm (vestige cl'une 
fleur) . Chaque fruit peut contenir une 
graine . 

Lecorce des jeunes. a rbres est luisante. 
brun rougeatre: elle presente quelques 
plissements et es t mouchetee de 

l e nti ce lles 
horizontales brun 
pale. Les vie il les 
ecorces sont 
blanchatres , avec 
habituelle- ment une 
nuance mauve rosatre 
a bronze: e lles 
resentent souvent 
une a ppare nce de 

&:orce dunefeunetige lambeaux en raison du 
de5cmdediamelre decollement de 

petites portions a utour du tronc qu i 
forment des feuilles minces de couleur 
cuivree sur leurs faces internes. Lecorce 
est marquee pa r de no mbreuses 



lenticell es hori
zon-tales longues 
et liegeuses. 

Remarques 

Le bouleau a 
feuilles cordees 
n 'a que re
cemment ete 
pleinement 
reconnu comme 

Ecorce d'une viei/le 
hlJe de 27 cm de 
diametre 

une espece distincte du bouleau blanc 
(Betula papyrifera Marsh.) . Les deux 
especes etaient precedemment traitees 
co mme une seule. Cela creait 
generalement un probleme. car les deux 
especes sont similaires du point de vue 
ecologique et sylvicole. II est probable que 
les peuples autochtones savaient les 
distinguer, car l'ecorce du bouleau blanc a 
tendance a perdre des couches epaisses 
uniques (plut6t que de multiples feu illes 
minces) qui sont plus util es pour le 
doublage des canots et la fabrication des 
ustensiles. 

Les details de la description devraient 
faciliter la distinction du bouleau a feuilles 
cordees et du bouleau blanc ( ou du bouleau 
gris [BetulapopulifoliaMarsh.] aveclequel 
le bouleau blanc forme des hybrides). Les 
feuilles du bouleau blanc tendent 
davantage a etre de forme triangulaire. 
ou arrondie que cordee a la base: !'inverse 
est vrai pour le bouleau a feuilles cordees. 
Les feuilles du bouleau blanc et du bouleau 
gris ne presentent pas de petites pastilles 
resineuses. et celles du bouleau gris sont 
luisantes sur leur surface superieure et 
possedent une longue pointe effilee. 

Les ramilles du bouleau blanc tendent a 
etre pubescentes a l'origine. mais elles 
perdent la plupart de leur pilosite a 
l'automne. Elles ne possedent que des 
glandes resineuses verruqueuses ya et la. 
Par contraste, Jes ramilles du bouleau gris 
sont greles et presentent beaucoup de 
glandes resineuses verruqueuses. Les 
ramilles du bouleau a feuilles cordees 
presentent a insi des caracteristiques 
intermediaires en ce qui a trait aux glan
des resineuses verruqueuses. 

Durant l'hiver. les caracteristiques du 
houppier facilitent la distinction entre les 
trois especes. Les branches du bouleau 
blanc ont tendance a etre orientees plut6t 
vers le haut et l'exterieur. ce qui confere 
a l'a rbre une apparence gracieuse. Les 
branches du bouleau a feuilles cordees 
ont une orientation plus horizontale. 
Celles du bouleau gris sont egalement 
orientees a l'horizonta le, mais elles sont 
minces, plus nombreuses, et le houppier 
est relativement etroi t. Lorsqu 'on se 
rapproche, les chatons males a survie 
hiemale peuvent faciliter !'identification. 
Le bouleau gr is en possede un ou , 
rarement. deux a l'extrernite des ramilles, 
tandis que le bouleau blanc en possede 
habituellement deux ou trois. ra rement 
un ou quatre. et le bouleau a feuilles 
cordees. deux, trois et assez souvent 
quatre. Les chatons du bouleau gris sont 
beaucoup plus petits que ceux des deux 
autres especes. 

Les chatons au stade de la fructification, 
le urs bractees et leurs fruits sont 
egalement de bons moyens pour identi
fier les especes. Les chatons du bouleau 
blanc et du bouleau a feuilles cordees 
sont de longueur similaire (3 a 5 cm). mais 
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ceux du bouleau a feuilles cordees ont 
tendance a etre plus larges et a ressembler 
davantage a des lambeaux car les bractees 
et leurs extremites sont plus longues. Les 
chatons au s tade de fructification du 
bouleau gris ne mesurent qu 'environ 2 cm 
de longueur et sont plut6t uniformes et 
compacts. Les bractees du bouleau gris 
sont les plus petites. tandis que celles du 
bouleau a feuilles cordees sont !es plus 
grandes. Elles presentent de tongues 
ext:remites. et !es deux lobes lateraux sont 
s itues a !'avant. L:extremite de la bractee 
du bouleau gris est courte et pointue. et 
ses lobes lateraux sont orientes vers 
I' exterieur et un peu vers le bas. Les 
bractees du bouleau blanc possedent des 
caracteristiques intermediaires a celles 
des deux autres. avec une extremite 
pointu e et des lobes a extre mi tes 
a rrondies de longueur presque egale. 
legerement orientes vers !'avant s'il en 
est. Les fruits du bouleau a feuilles cordees 
sont !es plus gros, et ils presentent les 
stigmates les plus proeminents a leur 
extremite. 

Especes menacees 

Le bois du bouleau a feuilles cordees est 
moderement dur. a pores diffus, de couleur 
blanche ou creme a brun pale. II possede 
une texture uniforme. II peut etre utilise 
pour !es ouvrages en bois. notamment 
pour les produits en bois tournes tels que 
!es chevilles et !es fuseaux. 

Le bouleau a feuilles cordees est pa rfois 
touche par le deperissement du bouleau 
qui peut entrainer la mort de l'arbre. On 
pense que le deperissement du bouleau 
resulte d'une combina ison de plus ieurs 
facteurs qui stressent l'arbre a un moment 
donne. Le bouleau a feuilles cordees est 
sensible aux effets des depots acides da ns 
les precipitations. Ce phenomene a ete 
observe sur !es bouleaux a feuilles cordees 
s itues sous le bane de nuages de la baie de 
Fundy, ou des brouill a rds so uvent 
persis tants trans portent des cha rges 
considerables d'acide et d'autres matieres. 



Habitat 

On trouve le bouleau gland uleux da ns 
une variete de sites, des flancs de coteaux 
secs e t sablonneux et des cretes 
rocheuses aux rives des cours d'eau et 
aux mara is. Cest une espece 
septentriona le et. done, on ne la trouve 
dans le sud que s ur !es sommets elevees. 
Au Nouveau-Brunswick. on la trouve a 
proximite du sommet de la montagne Big 
Bald, mais elle peut etre presente da ns 
d'autres zones d'altitude elevee. 

Forme 

Le bouleau g la nduleux est 
habituellement un a rbuste disperse de 
petite taille (jusqu'a I m de haut). aplati 

Arin1ste de 0.5111 de hatlfeur 

ou en forme de panneau. mais ii peut se 
presenter comme un arbuste plus grand 
e t plus droit. S es branches sont 
frequemment noueuses et tordues, et son 
houppier est irregulier. 

Bran ches pOitanl des feuilles 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques, simples et 
portees en a lternance le long de pousses 
longues habituellement en petit nombre; 
sur les nombreuses pousses courtes, 
elles sont portees isolement ou par pet
its groupes rapproches de deux ou trois. 
Ses feuilles sont coriaces. de forme ovale. 
presque ronde a obovale. font de 5 a 
25 mm de longueur et presentent une 
largeur presque identique et une bordure 
grossierement dentelee. Leur surface 
superieure est vert fonce, luisante et a 
peu pres glabre, ta ndis que leur surface 
inferieure n'est que legerement plus pale. 
Les feuilles comportent trois ou quatre 
nervures par cote et peuvent etre un peu 
collantes. 

Les ramilles sont glabres ou legerement 
et finement pubescentes et portent de 
nombre uses gla nd es res111 euses 
verruqueuses bla nchatres. Les ramilles 
peuvent presenter une surface grise et 
une texture cireuse. 
Les pousses long
ues portent de pet
its bourgeons 
lateraux ovo"ides et 
bruns, e t !es 
pousses co urtes 
portent de pet its 
bourgeons termin
aux ovo"ides e t 
bruns. 

0 1a101111,i/e (aflonge n,,s 
la gauche). chato,, femelle 
dr£•sse (au centre dr01t) 



Les fleurs unisexuees sont portees en 
chatons males ou femelles. Les chatons 
males sont visibles. durant l'hiver. sous 
leur forme ramassee a l'extremite des 
longues pousses. Au printemps, ils 
s 'allongent jusqu'a 2 a 3 cm et pendent 

Ftwr (a ga, 1d1e} et bractee (a droite} 

moll e m ent 
pour liberer 
leur pollen 
avant qu'ils 
tombentdes 
ramill es. 
Les chat-

ons femelles emergent des bourgeons 
terminaux situ es sur des pousses courtes 
au-dela des feuilles en croissance. lls sont 
pedoncules. dresses et mesurent IO a 
15 mm de longueur lorsque leurs fleurs 
sont pretes a recevoir le pollen. lls 
s 'al longent de IO mm s upplementaires 
lorsque !es fruits se developpent. Les 
bractees. qui possedent trois lobes 
pointant vers !'avant et qui porte une 
glande resineuse sur leur face inferieure, 
et !es fruits mCtrs commencent a tomber 
des chatons au stade de fructification a 
l'automne. Chaque fruit est une petite 
noix plutot ovo"ide qui possede deux ail es 
laterales etroites e t deux minuscules 
stigmates pubescents (vestige) a son 
extremite. Chaque fruit peut contenir une 
seule graine. 

Lecorce des branches les plus vieilles est 
brun fonce . luisante et tachetee de 
lenticelles dispersees . 

11o11,.;2;;.;;;2;.,_Especes menacees 

Remarques 

Le bouleau glanduleux peut etre confondu 
avec le bouleau nain (Betula pumila L.) 
dont !'aspect exterieur est similaire. 
Lhabitat favori du bouleau na in est le 
marais. mais on peut le trouver le long 
des rives des lacs et des cours d'eau. Ses 
feuilles sont semblables a celles du bouleau 
glanduleux. mais sont distinctement {et 
non pas legerement) 
plus pales sur leur sur
face inferieure: elles 
sont habitue llement 
mouchetees de minus
cules glandes jaunes. 
On trouve egalement 
des glandes res in
euses verruqueuses 
jaunatres ( et non pas 
blanchatres) le long de 
ses ramil les . Les 
bractees de ses 
chatons au stade de 
fructification ne por

Oiatons en 
develop pen 1em au 
stade de 
fn,cti.icalion et 
fewlles ayant 
atte1i1t leur p/e;iJe 
croissa.11ce 

tent pas de glandes resineuses. et !es ailes 
de ses nucules sont a moitie ou presque 
aussi larges que la nucule ( et non etroites). 



Cephalanthe occidental 
Habitat 

Le cepha la nthe occidental est 
generalement limite aux sites ou l'eau 
printaniere couvre les racines des arbres. 
On le trouve le long des rivieres et des 
cours d'eau, autour des lacs ou des etangs 
ou dans les terrains marecageux. II est 
rare a u Nouveau-Brunswick; ses 
emplacements connus sont le pourtour 
du Grand Lac et les bordures des rivieres 
J emseg et Sainte-Croix. 

Forme 

Le cephalanthe occidental est un grand 
a rbuste etale avec plusieurs branches 

A rbuste a la sldde de Roraiso11 

Morphologie 

rigides qui 
em ergent de 
sa base. II 
r esse mbl e 
parfois a un 
a rbre. Sa hau
te ur peut 
atteindre 3 m . 
et ii est d'appa
rence assez 
reguliere. 

Les feuilles sont caduques. simples et 
a lternes ou verticillees (trois ou parfois 
quatre). Chaque feuille presente un court 
pedoncule (petiole) vigoureux et rainure 
qui s·accompagne d'un stipule persistant. 
triangulai re et a extremite pointue de 
chaque cote de sa base. Le limbe de la 

Fleurs en capitules formant des boules 
entierement dep/oyees dont !es stii]mate5 se 
dressent du centre de d 1aque Reur (capitule cen• 
tral) et flews nuiu"atures (8. gaud ,e et ci droite du 
capHulccentral} 

feuille (parenchyme) mesure de 5 a 15 cm 
de longueur; ii est epais, ove, elliptique ou 
obovale, de forme triangulaire a arrondie 
a la base et effilee au sommet; la bordure 
de la feuille est lisse a ondulee. La surface 
s uperieure de la feuille est d' un vert fonce 
vif et luisant. et sa s urface inferieure est 
plus pa le et peut etre legerem ent 
pubescente, notamment le long des 
nervures. 

Les ramilles sont tout cl 'abord vert olive 
puis passent au brun; elles presentent 
des lenticelles 
p a l e s 

dispersees. 
Lorsque les 
feuilles sont 
tombees. les 
cicatrices 
foliaires a 
l'enclroi t des 
noe uds sont 
raccordees par 
!es li gnes 
cicatri cie lles 
des s tipules. et 
les cicatrices 

Few1/es e11tieres 

des nervures clessinent un U clans chaque 
cicatri ce foliaire. Les bourgeons 
lateraux se trouvent dans I' eco rce 
au-dessus des cicatrices fo liaires et sont 
clone rarement vis ibles. La moelle de la 
ramille est brun clair. 
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Les minuscules fleurs de couleur creme 
blanche s'epanouissent a l'extremite des 

Nomhreusesgrappes 
ln,ctiferes sur Jes 
capilules 

pousses 
principales ou 
des pedoncules 
vigoureux. a 
partir des 
aisselles des 
feuilles du 
dessus. en 
grappes 
d e n s e s 
semblables a 
des balles 
( tetes globul
a ires) d'une 
largeur de 2 a 

4 cm. Un stigmate renfle se trouve a 
l'extremite du style qui sort du centre de 
chaque fleur. Ensemble, ces stigmates 
ressemblent a de minuscules epingles 
rigides qui sortent de toute la surface de 
la grappe de fleurs, donnant lieu a un effet 
de halo. Les fruits sont groupes ensem
ble en grappes semblables a des balles 
(fruits multiples dans les tetes g]obulaires). 
lndividuellement. ce sont de tres petites 
nucules <lures. seches et brunes qui 
s'elargissent a leur sommet avec des ves
tiges des calices en quatre parties des 
fleurs. 

' 2 4 £spik es menacees 

lecorce des plus viei lles tiges est brun 
grisatre a gris violace. E lle peut etre lisse 
ou quelque peu s illonnee. 

Remarques 

Le cephalanthe occidental est une espece 
appartenant a l'une des plus grandes 
families d'herbes. d'arbustes et d'arbres a 
fleurs. les Rubiacees. La fami lle contient 
entre 400 et 500 genres. et entre 6 000 et 
7 000 especes. Parmi celles-ci se trouvent 
les genres Collea et Cinchona desquels 
!'on extrait la cafeine et la quinine. 

Le feuillage du cephalanthe occidental est 
deletere et impropre a la consommation 
pour le betail. lecorce et les racines. qui 
peuvent egalement etre deleteres. ont 
toutefois ete utilisees par les Autochtones 
d'Amerique du Nord a des fins 
medicinales. 



Aussi appell e cornouiller a feuilles 
alternes. 

Habitat 

Le cornouiller alternifolie croit dans 
l'etage inferieur de terrains boises 
ouverts mixtes. le long des cours d'eau. 
en bordure des zones forestieres et dans 
!es haies . sur des sols fertiles et 
raisonnablement bien egouttes et souvent 
sur les basses pentes. II tolere une 
certaine quantite d'ombre, mais exige de 
bonnes conditions d'ensoleillement pour 
bien pousser. 

Forme 

Le cornouiller 
alternifolie est 
un grand 
arbuste 
divarique ou un 
petit arbre 
d'apparence 
irreguliere qui 
peut atteindre 
une hauteur de 
8 m; le 
diametre de Petit arbre de fo1111e 

Jire[1u/iere. 5 m de hauteur 
son tronc peut 

mesurer jusqu'a 15 cm. Son houppier est 
irregulier et souvent constitue d'etages de 
branches horizontaux qui sont attirants 
et portent de nombreuses pousses courtes 
en croissance ascendante sur lesquelles 
le feuillage tend a former des grappes 
orientees vers l'exterieur. La surface 
superieure des feuilles est plut6t aplatie. 
Le mode de croissance des pousses est 
unique pour cette region; en effet. les 

Crappes de Deurs au stade de la floraison: 
remarquer leur oneJ1ta.tion ve1s le haul 

pousses longues emergent comme des 
branches neoformees a partir des seg
ments plus courts. On peut trouver des 
branches mortes a travers le houppier. 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques. simples, vert 

Few/Jes en cro1Ss<1nce sous 
des grappes de fleurs en 
developpement au stade du 
bowgeOJmement 

fonce dessus et 
blanchatres 
dessous, et 
ell es sont 
portees en 
alternance le 
long des 
pousses !es 
plus vigour
euses. Pres de 
l 'extremite 
des pousses, 

notamment !es plus courtes, 
elles sont proches !es unes des 
autres et parfois opposees par 
paires ou verticillees. Chaque 
feuille fait de 4 a 12 cm de 
longueur, est ovee et plus large 
dans sa section mediane. effilee 
en un long sommet pointu et 
presente une base arrondie a 
triangulaire portee par un 
petiole dont la longueur atteint 

Ra11111/es a longs segments sylleptiques 



presque la moitie de celle du limbe. Les 
nervures secondaires sont incurvees vers 
l'exterieur et vers l'avant pour suivre la 
bordure lisse et ondulee de la feuille jusqu'a 
sonsommet. 

Les ramilles sont luisantes. rouge 
verdatre a rouge violace ou brun rougeatre 
fonce et forment des angles distincts aux 
endroits ou Jes segments preformes plus 
longs se separent des segments courts. 
Les bourgeons, qui pour la plupart sont 
terminaux . sont petits. pointus et 
comportent deux ou trois ecailles violacees 
dont la plus exterieure semble legerement 
detachee. 

Les fleurs de couleur creme a blanche 
sont portees en grappes a ra mifications 
multiples. arrondies. au sommet plat, a 
l'extremite des nouvelles pousses feuillues. 
Seules certaines des fleurs clans chaque 
grappe donnent lieu a la formation de 
fruits; les autres s'atrophient. Les grappes 
de fruits sont done moins denses. et les 
tiges rougeatres jointes qui les supportent 
sont plus visibles. Les fruits sont des 
drupes qui ressemblent a des baies. Ils 
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F roits m t/ES dans une grappe 
ci pedoncule rose 

Especes menacees 

presentent un 
diametre de 8 a 
10 mm e t sont 
bleu fonce ou bleu 
noir lorsque Jes 
fruits sont mCtrs a 
la fin de l'ete. 

Lecorce des jeunes segments est mince, 
vert olive fonce a brun rougeatre ou 
violace et comporte des fissures minces 
brun pale. la plupart du temps verticales. 

Ecorce di.me jeune 
tige de 2 cm de 
dld111eire 

Remarques 

Avecl'age, les fissures se 
creusent, s'elargissent 
et deviennent des cretes 
distinctes brun grisatre 
plus ou moins aplaties. 

Ecorce d'une vle,1/e 
1,ge de 4 cm de 
didlnetre 

Le bois du cornouiller alternifolie est lourd, 
dur et a pores diffus. II resiste a !'abrasion 
et ne possede aucune valeur commerciale, 
mais ii peut etre employe localement pour 
la fabrication de pieces de roulement et 
de glissieres. 

On peut distinguer Jes autres especes 
arbustives de cornouiller du cornouiller 
a lternifolie grace a la disposition opposee 
de leurs feuilles. de leurs bourgeons 
lateraux et de leurs branches. Les feuilles 
du nerprun bourdaine (Rhamnusfrangu/a 
L). une espece europeenne qui s'acclimate 
et se repand tres facilement, sont assez 
semblables a celles du cornouill e r 
alternifolie. Toutefois, on identifie plus 
facilement cette espece grace a ses fleurs 
blanc verdatre et a ses fruits qui passent 
du vert au noir lorsqu'ils mCtrissent et qui 
sont portes sur des pedoncules courts en 
position laterale sur bon nombre de ses 
branches feuillues. 



Hetre a grandes feuilles 
Habitat 

Le hetre est une espece qui a ime les sols 
riches. humides e t bien egouttes. la 
plupar t du temps s ur les fl a ncs de 
coteaux et les sommets des collines. II 
to lere tres bien l'ombre et cohab ite 
souvent avec l'erable a sucre et le bouleau 
jaune. 

Forme 

Le hetre est un a rbre qui peut atteindre 
une ha uteur de 25 m (bien qu 'il so it 
s ouvent bien plus petit) e t don t le 
diametre du tronc peut mesurer jusqu 'a 
60 cm. Dans un peuplement. le houppier 
es t pe tit e t ovale. ma is. e n te rra in 
decouvert, ii est plut6t arrondi et assez 
profond. Les tiges des hetres sont pa rfois 
en bouquet, ce qui indique une reproduc
tion vegetale anterieure. 

Morphologie 

Le hetre est probablement l'a rbre le plus 
facile a reconnaftre; en effet. ii possede 
plusieurs caracteristiques dis tinctives. 

R&nil/e 111011trant 

/es longs bour
geons poinws 
fo1111ant des angles 
ouFerts 

Les feuilles caduques. 
s imples. sont portees en 
a lte rna nce ( o u en une 
s pirale unique) le long des 
pousses. Chaque feuille 
fa it de 7 a I 5 cm de 
longueur. presente un 
cour t pe tio le e t un 
pa renchyme elliptique qui 
se termine pa r une pointe 
effilee. Les bordures des 
fe uilles portent de 

no mbre uses pe tites dente lures qui 
po intent vers 1 · ex te ri eur; chaq ue 

Coque de fn tit (?pineuse en de veloppem ent et 
fewlles ayant afleint le1,rp/eli1ecrois.x111ce 

dentelure se s itue a l' extremite d'une 
nervure seconda ire dis tincte, presque 
droite, et est sepa ree de la dentelure 
s uivante pa r un cour t segment de 
bordure droite. Les feuilles mortes. de 
teinte brune, demeurent parfois sur 
l'a rbre durant l'hiver. 

Les ramilles plus longues, brun cla ir. 
tendent a etre legerement tordues et por
tent des bourgeons lateraux qui forment 
des angles ouverts a 
chacune de le urs 
courbures. Le bour
geon terminal es t 
long de 15 a 25 mm. 
la nceole. a bout 
pointu. Les bour
geons later aux 
s ont de forme 
s imilaire mais plus 
petits ; ceux qui sont 

Fleur-s ma.Jes groupees a 
l'extremit.e de longues 
uges emanant de la base 
d'une nouvelle pousse 
few1/ue 

situes pres de la base des ramilles ou sur 
les ramilles courtes sont minuscules. 
Chaque bourgeon lateral a tendance a se 
desaxer la te ra lement de la pet ite 

Deux fleurs leme//es 
orientees ver:s le haul, 
dans l'aisselle cf'une 
feuil/e et le long dun seg
m ent d "unc nou11e/le 
pot1sse fewJ!uc 

cicatrice foliaire 
demi-circulaire qui se 
trouve s ur la ramille 
sous-jacente. 

Les fleurs males sont 
portees en grappe a 
l'extremite de longues 
tiges !aches et 

f 



fleurs s'atrophient apres le stade de 
floraison . Les fleurs femelles sont 

I 

. ' 

\ ' 
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,, ' 
Coque ouve1te e11 quatreet deux: 
fruits (nofr) 

portees en petits groupes sur de courtes 
tiges dans les aisselles des nouvelles 
feuilles situees plus a l'exterieur le long 
des pousses courtes. Elles se develop pent 
plus tard en balles ciliees qui s· ouvrent en 
quatre parties pour liberer. lorsqu'elles 
sont mores, a l'automne. Jes deux noix 
triangulaires pyramidales qu 'elles 
contiennent. Chaque noix peut contenir 
une graine. 

Lecorce est mince. lisse, gris bleuatre 

Ecorce dllne ti'ge &11i1e de 
26 a n de diametre 

Remarques 

pale et souvent 
tachetee de chan
cres. Elle tend a 
foncer avec !'age et 
a devenir legere
ment ecailleuse. 

Ecorce d 'une tige 
saine de 60 cm de 
dimnl?/J-e. 

Le bois du hetre est lourd. dur et a pores 
diffus. II est utilise pour la fabrication de 
planchers. d'ameublement. de 
conteneurs, d'etals et d'ouvrages en bois. 

Les chancres, qui sont si communs dans 
le sud du Nouveau-Brunswick, sont 
produits par l'arbre en reponse a 
!'introduction d'un champignon nomme 
la maladie de l'ecorce du hetre (Nectria 
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coccinea var. faginata). Ce champignon 
penetre clans l'ecorce par de minuscules 
lesions causees par la 
cochenille du hetre. un 
petit insecte jaune qui 
suce la seve. Le 
champignon produit de 
minuscules grappes de 
carpophores rouge vif 
au tour des chancres de 
l'ecorce. 

Ecorr:e dlme tige de 
23 cm de diam etre 
a vec chancre 

La cochenille et le champignon ont ete 
accidentellement introduits en Amerique 
du Nord a Halifax, en Nouvelle-Ecosse. 
avant 1900. Le hetre a grandes feuilles 
indigene ne presente pas de resistance 
naturelle aces deux organismes. de sorte 
que la maladie de l'ecorce du hetre et la 
cochenille du hetre se sont repandues vers 
l'ouest comme une vague a partir 
d'Halifax. En 1961, on les a trouvees clans 
le dernier comte non infestee du 
Nouveau-Brunswick (Madawaska), et on 
les observe maintenant clans !'est du 
Canada. jusqu·au Quebec et en Ontario 
ainsi que clans des zones aussi 
meridionales que la Virginie et l'ouest de 
!'Ohio. 

Le hetre est unique parmi les arbres du 
Nouveau-Brunswick. En effet. ii peut se 
regenerer en produisant de nouvelles 
pousses a partir du callus forme par le 
cambium autour des surfaces fraichement 
exposees de souches coupees. Ces pousses 
se forment en grand nombre. mais elles 
sont relativement freles. et ii faut attendre 
plusieurs annees avant que quelques tiges 
emergent et croissent efficacement. Le 
hetre produit egalement des drageons a 
partir des racines de surface des arbres 
recemment coupes. mais ii est possible 
que ceux-ci tirent egalement leur origine 
du callus. 



Fraxinus americana L. 

frene blanc 

Habitat 

On trouve le frene blanc de fac;on 
dispersee sur !es sols riches. humides et 
bien egouttes. en compagnie de l'erable 
a sucre, du hetre a grandes feuilles, du 
bouleau jaune. du tilleul d'Amerique, du 
noyer cendre et de certaines especes de 
coniferes. II tolere une certaine quantite 
d'ombre lorsqu'il est jeune. mais a besoin. 
plus tard. d'un bon acces a la lumiere 
pour maintenir sa place au sein du 
peuplement. 

Forme 

Arb re de taJ/le 
moyenneau printemps 

Le frene blanc peut 
atteindre jusqu · a 23 m 
de hauteur, et le 
diametre de son tronc 
peut mesurer jusqu·a 
70 cm. Habi tue ll e
ment. le tronc est long 
et droit lorsque l'arbre 
a ppa rti ent a un 
pe uplem ent. e t ii 
porte un houppi e r 
e leve. e troit et py
ramida l constitue de 
branches ascendantes 

et de branches plus basses qui s'inclinent 
vers l'exterieur puis vers le haut. Lorsque 
l'arbre est degage, le houppier es t 
beau coup plus profond et sa forme est de 
grossierement pyramidale a arrondie. 

Feui/le composee pennee avec sept pennes 
pedonwles (a petiolules) (folio/es) 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques. composees 
pennees, de 15 a 40 cm de long et portees 
en paires. chaque paire formant un angle 
droit par rapport a la precedente. Chaque 
feuille possede cinq, sept ou neuf folioles. 
sept etant le nombre le plus frequent. Les 
folioles sont pedonculees. de 6 a 15 cm 
de long, d'ovales a lanceolees. avec des 
bordures ondulees ou legerement 

dente lees: e lles sont 
•, ,,., habituellement glabres de 

meme que le petiole et le 
rachis. A l'automne. le 
feuillage du frene blanc 
dev ient frequemment 
violace. ce qui rend l'arbre 
distinctement visible 

Pousses des trois 
frenes. le Irene 
blanc (a gaud,e} le 
Irene rouge (ci 
dro,te) et le Irene 
noir (au centre) 

parmi les autres . Les 
feuilles ne tombent pas 
d'un coup; les folioles s'en 
detachent et tombent une 
a une. 

Les ramilles sont vigoureuses , de 
violacees a gris fonce. un peu luisantes. et 
portent des lenticelles dispersees qui ne 
saillent pas de leur s urface glabre. Les 
bourgeons sont brun fonce a brun 
rougeatre et duvetes. Le bourgeon ter
minal est arrondi et presente la forme 
d · un dome a quatre faces: la paire de bour
geons lateraux la plus elevee est s ituee 
tres pres de lui. Les bourgeons lateraux 
sont plus petits. arrondis ou a pointe 
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arrondie. et chacun d'eux est s itue dans 
une entaille en forme de V dans le bord 
s uperieur d'une cicatrice foliaire en U 
qui laisse apparaitre une ligne de minus
cules cicatr ices 
vascula ires e n 
forme de U. 

Les fleurs sont 
portees a par ti r 
des bo urgeo ns 

Grappe de Deurs males ell/ 

late ra ux en .Slade de la liberation du 

grappes etendues a pollen 

ramifications opposees, Jes fleurs males 
eta nt plus compactes que les fl eu rs 
femelles durant la floraison. On trouve 
les grappes de fleurs males et de fleurs 

Groppedellellfs femellespeu 
aprCs le stade de la floraison 

femelles s ur 
differents a rbres. 
de sorte que c'est 
seulement sur les 
arbres femelles que 
les fl eurs se 
transforment pour 
produire des fruits. 
Les fruits. de 25 a 

40 mm de longueur, contien-nent chacun 
une poche de gra ines en fo rme de 
saucisse. Une 
a il e a pla ti e e t 
a rron-die en el
lipse s'etend 
pres de l'ex
tre rnite de la 
poche de graines. 

Grappe de !nuts mitr- Jes w!es 
debutent pres de !°extrl?mitC de lc1 
poche des gr,11i1es 

L' ecorce jeune es t lisse e t g ri se. 
Lorsqu'elle prend de !'age, elle devient 
finernent et egalement s illonnee par des 

cre tes minces . 
fermes, quelque peu 
arrondies et gris clair 
qui tende nt a se 
recouper cornme des 
losanges. 

Remarques 

Le bois brun clair a zone poreuse du frene 
bla nc est lourd, dur. solide. resis ta nt et 
habituellement a grain droit. II s upporte 
bien la flexion. Ces caracteris tiques le 
rendent propre a la fabricati on des 
raquettes , des equipements sportifs. des 
rna nches d' ou tils e t des m eubl es , 
particulierement lorsque la resistance est 
necessaire. 

II ne fait aucun doute que le frene peut 
etre affecte par la secheresse ou les con
diti ons environna ntes, mais l' un des 
principaux facteurs qui touchent son etat 
de sante est la presence de la rouille du 
frene (Puccinia sparganioides) dont les 
ha tes de re la is sont S p artina ssp . 
(Spa rt ine pectinee o u a mmophile ) 
communs dans les marins sales c6tiers et 
Jes marais d'eau douce. La rouille peut 
s 'etablir sans qu'on la remarque s ur les 
ammophiles des environs et, !ors d'une 
annee favorable, causer des dommages 
graves aux frenes s itues a proximite, 
nota mment les frenes bla ncs. On a 
rapporte que Jes spores qui proviennent 
des ammophiles des marais peuvent, dans 
des conditions favo rables. infecter des 
frenes dans un rayon pouvant aller jusqu'a 
48 kilometres. Les frenes severement 
touches semblent roussis. et !'infection des 
ramilles, des petioles et des feuilles peut 
entrainer la defoliation de l'arbre. Les in
fectio ns severes re pe tees peuvent 
entrainer la mort des grandes branches 
et conduire a la mort de l'arbre. 



Les descriptions morphologiques doivent 
etre comparees a celles des deux autres 
especes de frenes. le frene noir et le frene 
rouge, car certaines de leurs caracteris

Feuilles nouvel!ernent 
de ... elopfJ<.~ 

tiq ues sont en 
a ppar e n ce 
similaires. Les 
seu les a utres 
especes que l'on 
peut rencontrer 

qui arborent des fe uilles composees 
pennees portees en paires opposees sont 
les especes d'arbres introduites telles que 
l'erable du Manitoba (Acer negundo L.) 
et deux arbustes de sureau indigene {le 
sureau commun. Sambucus canadensis L. 
et le sureau a baies rouges. Sambucus 
pubens Mich.). Ces especes presentent 
d'autres caracteristiques qui ne corre
spondent pas du tout a celles des especes 
de frenes. 



f rene noir 
Aussi appelle : frene gras, frene de greve. 

Habitat 

Le frene noir est typique des terrains 
boises marecageux et des rives des cours 
d'eau du nord, du centre et de l'ouest du 
Nouveau-Brunswick. II peut s'associer a 
des especes telles que l'erable rouge, 
l'aulne rugueux, le peuplier baumier, le 
thuya occidental et l'epinette noire, mais, 
comme ii ne tolere pas l'ombre, ii croit 
unique m ent da ns des terrains 
relativement decouverts. 

Forme 
Le frene noir est un petit a rbre qui peut 
atteindre 18 m de hauteur: le diametre de 

Arbre en bordure dim 
cow s d 'edu, en e,e 

Morphologie 

son tronc pe ut 
mesure r jusqu 'a 
40 cm. Le houppier 
est etroit et plutot 
ouvert: ii s 'arrondit 
a u sommet et se 
compose de 
b r a n c h e s 
ascendantes ou 
courbees et 
orientees vers le 
haut. 

Les feuilles sont caduques, composees 
pennees et mesurent de 20 a 45 cm de 
longueur: elles sont portees en paires 
opposees, chaque paire formant un angle 
droit par rapport a la precedente. Chaque 
feuille possede sept, neuf ou onze fo lioles, 

!VouFel/es pousses a / 'extremite d ime branche et 
grappes de flew s fem e/les allongees 

neuf etant le nombre le plus frequent. Les 
folioles sont denuees de pedoncules: elles 
mesurent de IO a 16 cm de longueur, sont 
ovales a llongees a lanceo lees e t 
presentent des bordures a fines 
dentelures pointues: leurs deux surfaces 
sont glabres, a !'exception de touffes de 
pilosite distinctes a la base, a l'endroit ot:1 
la foliole s 'attache au rachis. A l'automne, 
les folioles tendent a se recroqueviller et 
a virer au brun, puis !'ensemble des feuilles 
tombent de l'arbre. 

Les ramilles sont vigoureuses, vertes 
avec des lenticelles sai llantes mauves 
lorsqu'elles sont jeunes: par la suite, elles 
prennent une couleur pale brun grisatre 
ou havane, et les lenticelles forment en
core des saillies visibles sur la surface par 
ailleurs lisse et glabre et se presentent 
comme de petites protuberances pales, 
verticalement allongees. Les bourgeons 
sont brun fonce a noirs, parfois brun pale: 
ils sont recouverts d'une 
forte pilosite. Le 
bourgeon terminal 
presente grossierement 
la forme d 'une flamme 
lorsqu'on le voit de cote; 
si on le tourne a 
90 degres, ii ressemble 
davantage a un dome, et 
la paire de bourgeons 
lateraux la plus elevee en 
est separee par une por
tion de rami ll e d 'une 
certa ine longueur. 

.A 

Pousses des trois 
frenes. le Irene blaJ1C 
(a g,wd1e). le Irene 
rouge (a droite) et le 
Irene noir (au centre) 



Les bourgeons lateraux sont plus 
petits et plut6t arrondis; chaque paire est 
situee a u
dessus d 'une 
c i ca tri ce 
foli a ire ou 
clans une 
legere enta ille 
du borcl 
superieur de 
cell e -c i. Les 

Fndts s e fo1111c1nr s1w des grnppes 
de flews dim arbre fcmel!e 

cicatrices 
foliaires ont une forme ovale a llongee 
qui peut pa rfois s'apparenter a celle cl'un 
bouclier, et ell es portent presque un 
anneau de minuscules cicatri ces 

Les poches de g,aines sont 
a peine distinct es. ct !es c1J1es 
sont torsadOCS 

veineuses. 

Les fleurs so nt 
portees a pa rtir 
des bourgeons 
la te ra ux e n 
grappes etendues 
a ra mif icat io ns 
opposees. Les 
fleurs males sont 

un peu plus compactes que les fl eurs 
femelles a la flora ison. On trouve les 
grappes de fleurs males e t femelles 
sur differents a rbres, de sorte que ce n'est 
que sur les arbres femelles que !es fleurs 
donnent lieu a la production des fruits. 
Les fruits font de 25 a 40 mm et possedent 
une poche de graines basale legerement 
renflee, plut6t ovale, qui tend a fusionner 
pour former une ai le a plati e, plut6t 
elliptique, souvent un peu torsadee et clont 
le sommet arroncli peut presenter de 
petites echancrures. 

Lecorce est grise et 
rugu euse avec des 
c re tes arrondies , 
douces et liegeuses 
sur !es jeunes arbres. 
Sur les arbres plus 
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Ecorce d ime ti'ge 
plus vieille. de 15 cm 
dedidf11ecn.? 

vieux, elle est grise avec des bancles 
ecailleuses etroites presque verticales. 

Remarques 

Le bois brun a zone po reuse du frene noir 
est a grain droit, resistant et fl exible. 
Cepenclant, ii n'est pas aussi dur ni aussi 
vigoureux que celui du frene blanc. II 
s upporte bien la flexion. II peut etre utilise 
pour la fabrication des raquettes, des 
cercles de ba rils, des structures de ca nots 
et des ouvrages de va nnerie. Le bois 
humicle du frene noir se separe en 
minces lamelles lorsqu'on le martele, ce 
qui le rend propre a l"L1tilisat ion en 
vannerie. Cette separa tion se procluit 
probablement lo rsq ue les gra nds 

Erorce /if:gease 
dl111ej"eunetige 
de 2.5cm de 

vaisseaux a cloison 
mince (pores) du bois 
initial d'un cerne 
c1·accroissement annuel 
se rompent !o rs du 
martelement; le bois est 
a lors separe selon la 
la rgeur des gaines 
annuelles. 

Une m a ladi e ou un 
cleclin d'origine 
inconnue a tue de 
nombreux frenes noirs 
depuis les quinze 

dernieres annees, au moins clans la region 
de Fredericton (vo ir les Rema rques 
enoncees pour le frene blanc ou l'on ex
pose les ra isons possibl es du 
cleperissement des frenes). 

Ainsi qu'on le mentionna it cl a ns les 
rema rques concernant le frene blanc, ii 
faut compa rer les descriptions des trois 
especes de frenes indigenes pour mieux 
reconnaitre ces especes. 



Frene rouge 

Habitat 

Habituellement, on trouve le frene rouge 
le long des berges des gra ndes rivieres 
ou le long des rives des plus grands lacs 
clans la moiti e ouest du 
Nouveau-Brunswick. II est souvent 
associe a l"erable argente et a differentes 
especes de saules. 

forme 

Le frene rouge 
est un arbre de 
petite ou de 
moyenne taille 
qui peut 
atteindre une 
hauteur de 25 m; 
le diametre de 
son tronc peut 
mesurer jusqu·a 
60 cm. Cepend
ant, au Nouveau-

Arbre ayant grandi en fore/ 

Brunswick, qui constitue l" extremite 
nord-est de sa zone de repartition 
geographique, il ne mesure 
habituellement pas plus de 15 m, avec 
un diamet re de tige de 45 cm . Le 
houppier est genera lement de fo rme 
irregulierement arronclie a pyramidale 
ou, encore, l"a rbre prencl une forme 
semblable a celle cl"un arbuste. 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques, composees 
pennees et mesurent de 20 a 40 cm de 
longueur. Elles sont portees en paires, 
chaque paire formant un angle clroit par 
rapport a la precedente. Chaque feuille 

Crappes de fruits en developpement 

possecle cinq, sept ou neuf folioles, sept 
etant de loin le nombre le plus frequent. 
Les folioles possedent un co urt 
pedoncule; elles mesurent de 8 a 15 cm 
de long, elles sont ovales 
a pointe conique avec des 
borclures lisses a 
ondulees, dentelees clans 
leur section superieure, et 
leurs surfaces inferieures 
comportent des pilos ites 
clenses. Les co urts 
pecloncules des folioles, le 
rachis et le petiole de la 
fe uille so nt tous 
pubescents. Les folioles 
ont tenclance a tomber 
separement a l'automne. 

.•. A, 

Pousses des trois 
lrencs. le Irene 
blanc(agauche). le 
frCne rouge (a 
dro,te) et le Irene 
n0Ji· (c1 11 centre) 

Les ramilles sont vigoureuses, de 
rougeatre a brun grisatre et plut6t 
pubescentes, avec de courtes pilosites 
rougeatres qui de meurent le plus 
longtemps pres des bourgeons situes a 
l"extremite des ramilles. Les bourgeons 
sont brun rougeatre et pubescents. Le 
bourgeon terminal est de pyramidal a 
arrondi, et il touche la paire de bourgeons 
lateraux la plus elevee. Les bourgeons 
lateraux sont plus petits, arrondis ou a 
pointe arronclie; chacun d'eux est situe 
au-dessus cl"une indentation peu profonde 
a u bord s upe ri eur d 'une cicatrice 



foliaire demi-circulaire qui po rte des cica
trices vasculaires eparpillees. 

Les fleurs sont portees, a partir des bour
geons lateraux, en grappes allongees qui 
possedent des rami
fications opposees 
et des tiges 
pubescentes. Les 
fleurs males sont 
plus compactes 
durant la floraison Crappes dc lleurs m dles 

que les fleurs 
femelles. On trouve les grappes de 

Crappes de /Teurs fem el/es 
apre5 la lloraisson 

fleurs males e t 
de fleurs 
femelles sur 
differents arbres, 
de sorte que ce 
n'est que sur les 
arbres femelles 
que les fl e urs 

donnent lieu a la production des fruits. 
Les fruits, de 25 a 40 mm, possedent une 
poche de graines basale legerement 
renflee, plut6t ovale, 
qui tend a fusionner 
pour former une aile 
aplatie, plut6t 
elliptique, souvent un 
peu torsaclee et dont le 
sommet arrondi peut 
presenter de petites 
echancrures. 

F roits-les at1es 
dr!:bwem a nu·-hauteur 
de la p oche de grdJi1cs 

Lecorce est lisse, de gris 
rougeatre a brun rouge
atre lorsqu'elle est jeune. 
En prenant de !'age, elle 
forme des cretes brun 
grisatre etroites, irregul
ieres et qu e lque peu 
arrondies qui ont tendance 

Ecorcc rougedtre 
d ime jeane lige de 4 
a n dcdic111uHre 

£spikes menacees 

ase recouper, dessinant 
des figures irregulieres 
en forme de losange. 
Durant l'hiver, la teinte 
rougeatre des branches 
les plus je unes es t 
souvent visible de loin. 

Remarques 

Ecorcedlmetigeplus 
viei/lc de 28 cm de 
di.w1e/.re 

On ne distingue generalement pas le bois 
du frene rouge de celui du frene blanc. 
Leurs utilisations sont done similaires. La 
taille relativement petite du frene rouge 
limite toutefois son utilisation. 

Le frene rouge (habituellement les 
varietes d'origine plus a l'Ouest qui sont 
generalement connues sous le nom de 
frene vert) est souvent utilise comme 
arbre d'ornement. notamment le long des 
avenues. Le frene vert possecle beaucoup 
moins de pilosites sur toutes ses parties 
que le frene rouge indigene. 

Ainsi qu'on le mentionnait cla ns les 
remarques concernant le frene blanc. ii 
faut comparer les descriptions des trois 
especes de frenes indigenes pour mieux 
reconnaitre ces especes. 



Hamamelis de Virginie 

Aussi appelle : cafe du diable. 

Habitat 

On trouve l'ha mamelis de Virginie s ur 
des sols humides. moderement a bien 
egouttes , clans l'etage inferieur des boises 
ouverts. a la lisiere des forets , sur les 
pentes des ravins et. parfois, sur les rives 
graveleuses des lacs. 

Forme 

A1-busteci la ti"geavclwe. 
dans le sous-bois 

Lhamamelis de 
Virgini e est 
habituellement 
un g ra nd 
a rbuste a port 
e ta le qui 
poss ede de 
n o mbr e u se s 
t i g e s 

fl exue uses . II 
peut toutefoi s 
prendre la 
forme d"un petit 

arbre et atteindre une hauteur de 6 m, le 
diametre de son tronc pouvant mesurer 
jus qu 'a 15 cm . Le houppie r est 
irregulierement a rrondi a a rque vers 
l'exterieur. 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques, s imples, a 
court petiole et a lternes . Chaque feuille 
mesure de 6 a 15 cm de long, est 
irregulierem ent ovale, a r ro ndie ou 
obovale, et comporte souvent des cotes 
inegaux avec une base asymetrique. Les 
bordures sont ondulees a grossierement 
dentelees , notamment cla ns la section 

Pousse fewllue au printemps 

superieure et sur les cotes proches de 
l"extremite qui est carrement arrondie ou 
forme une courte pointe. Les 5 a 7 
nervures seconda ires situees 
su r chacun des cotes sont 
la rgement espacees, droites 
et forment des angles vers 
!"avant. 

Les ramilles so nt brun 
jauna tre, legerement pubes
centes a u debut ma is 
presqu'entierement glabres a 
l' au tomne. Les bourgeons 
terminaux m es urent 
jusqu'a 14 mm de long: ils 
sont a pla tis, habituell e
ment incurves et couverts 
d 'une couche dense de 
courtes pilos ites brun 
jauna tre s ur les s urfaces 
exposees des premieres 
feuilles preformees. lls ne 

' ,, 
I 

RamJ/les aver 
bouqJeons 
1i1ega/ement 
espace5et 
fruits en 
dCveloppement 
(sur la pousse 
adventicc a la 
ran11!/e de 
dm1teJ 

comportent pas d'ecailles. Les bourgeons 
lateraux sont s imilai res mais plus pet
its: ils sont pa rfois situes I' un au-dessus de 
l'autre a l'endroit d'une cicatrice foliaire. 

Graµpes de flews dotees chacune de 
quatre longs pCtales jdw1es. en 
septembre 

Les cica
trices 
foliaires 
formentde 
l ege r es 
s aillies e t 
so nt de 



forme ovale a triangulaire avec trois cica
trices vasculaires. 

Les fleurs sont habituellement portees 
en grappes de trois clans I'aisselle des 
feuilles. Elles s· e pa nouissent de 
septembre a octobre. Chaque fleur 
possede quatre petales jaune vif en forme 
de ruban et torsades qui mesurent 15 a 

20 mm de 
lon gueu r . 
A insi. elles se 
d etac h e nt 
nettement des 
feuilles 
lorsq u 'e ll es 
passent du 
vert au jaune 

Fn11ls 11uiriSSc1nts ayant atteint 
fear p/eine croissance (cc1p
sules). en septembre 

ou. e ncore. 
lorsque les feu illes tombent. Les fruits se 
developpent lentement a la base des 
fleurs. Durant I' ete s uivant. ils deviennent 
de larges capsules clistinctes. vertes et cou
vertes cl'une pilosite dense qui possedent 
deux protuberances a leur extremite et 
qui sont enveloppees. clans leur section 
infer ie ure. par Jes vestiges ela rgis et 
cupuliformes du calice de la fleur. Les cap
sules. cl' une longueur de 8 a 12 mm. virent 
a u vert jaunatre puis a u brun pa le a 
l'automne et s·ouvrent de maniere explo
s ive pour ejecter deux graines noires et 
luisantes qui peuvent etre projetees a 
plusieurs metres. Les capsu les vides 
clemeurent sur les branches durant une 
autre annee environ. 

Especes menacees 

L'ecorce jeune est 
lisse e t d 'u n brun 
verdatre pa le . Lors
qu'elle prend de !'age, 
elle devient legere-
ment 
marbree 
grisatre. 

eca ill e use. 
et brun 

Remarques 

Ecorce d ime tige de 
3 cmde dic.m1etre 

Les sourciers se servaient cl' une branche 
fourchue d'hamamelis d'Europe pour 
decouvrir des sources d'eau. 

Lecorce. Jes branches et les feuilles de 
l'a rbuste renferment une essence vola
tile qui degage un a r6me particulier et 
qui est utilisee cl a ns J'industri e 
pharmaceutique pour elaborer de l'huile 
a massage. des lotions pour la peau et 
des solutions ocula ires. 

La floraison a l'automne constitue une 
caracterist iqu e interessante pour 
l'amenagement des pares et des ja rdins. 
Ainsi. l'hamamelis de Virginie est utilise 
comme arbre ornemental. et certains 
cultiva rs ont ete crees a cette fin. 



Noyer cendre 

Aussi appelle : noyer tendre. noyer blanc. 
noyer a beurre. 

Habitat 

On trouve le noyer cendre dans le cen
tre. l' oues t e t le s ud-ouest du 
Nouveau-Brunswick. le plus souvent s ur 
!es sols riches et profonds des basses 
pentes des vallees creusees par !es 
gra ndes r ivie res. II croit de fac;:o n 
dis persee pa rmi d'autres feuillus. pa rfois 
en petits groupes. ma is toujours avec le 
houppier expose a la lumiere. car ii ne 
tolere pas l'ombre. 

Forme 

Le noyer 
ce nd re 
est un 
a r b r e 
do nt la 
duree de Arbre degrandeurmoy enne. l 'ete 
vie est 
relativement courte (de 60 a 70 ans). Son 
houppi e r es t la rgeme nt e ta le e t 
ir reguli e rem ent a r ro ndi. II a tte in t 
communement des hauteurs allant de 13 
a 20 m, et le diametre de sa tige peut 

l-fot1ppierdU11adxede taJ//e 
m oyenne en hiver 

mesurer de 30 a 60 
cm. Les ramilles 
e pa isses et le 
br a n c h age 
clairseme et 
inegal a la 
periphe ri e du 
houppier faci litent 
la distinction de 
cette espece e n 
hiver. 

Feui/les en croissance sur tme nou1,elle JXJusse. 
a vec des chatons males en de.55ous 

Morphologie 

Les grandes feuilles sont caduques et 
alternes. Elles font de 20 a 50 cm. sont 
composees pennees et comportent de 
onze a 17 folioles finement dentelees, 
grossierement lanceolees a ovales et cou
vertes de pilosites <lenses sur leurs faces 
inferieures. Les fo lioles laterales sont 
disposees de fac;:on plus ou moins opposee 
le long d'un rachis pubescent glandulai re 
qui prolonge un 
pe ti o l e 
r e la ti ve m e n t 
court a la base 
elargie. 

Les no uve ll es 
ramilles . 
vigo ur e uses. 
resis tantes. gris 
verdatre e t 
legere m e n t 
p u bescentes. 

Rairo1/es. bourgeons. bow-geons 
laleraux (sou vent situe5 !Un au
dessus de l'autre ci l °emplace
m em dime cicatrice folia1i"e). 
cicatrices folidtl'es en forme 
d 'ecusson et m oel/e chaJnbree 
exposee sur la p OJtion la plus 
vieJl/e (en bas a gauche) 

portent de grands bourgeons termin
aux ( 12 a 18 mm de long) couverts d'une 
pilosite dense et des bourgeons lateraux 
beaucoup plus petits qui sont souvent 
groupes par deux. l'un au-dessus de l'autre, 
au-dessus de chaque cicatrice fo lia ire 
pa rticuliere. Les cicatrices foliaires 
sont grandes. plut6t triangulaires avec des 
bords arrondis: elles portent trois groupes 
de cicatrices vasculai res et une bande ou 
levre pubescente distincte. le long de leur 
bordure s uperi eure . La moelle des 
nouvelles ramilles est brun cannelle et, 



lorsqu · e ll e vie illi t (par 
exemple, pour ce qui est 
d'une ramille de 2 ans), elle 
devient chambree (si on la 
coupe dans le sens de la 
longueur, e ll e apparait 
comme une echelle). 

01atonmale 
(agrandissement) 

Les fleurs males sont produites en epais 
chatons verts de 6 a 14 cm de longueur 
qui se courbent ve rs 
l'exterieur et vers le bas 
a partir des bourgeons 
la teraux s itues sous les 
pousses et les feui lles qui 
commencent a croitre a 
partir des bourgeons ter
minaux superieurs. Les 
fleurs femelles sont 
beaucoup moins visibles: 
on !es trouve en petits 

Flew s feme//es 
grouf)ees le long 
dime Uge clans 
/ "a;sse/le dune 
nouvelle feui!le 

groupes sur les courtes tiges qui emergent 
de l'aisselle des nouvelles feuilles, a une 

' / .LJ6 '.'\, 
1 .. • _ 

certaine distance le 
long de la partie plus 
forte des nouvelles 
pousses. Les fruits, 

qui se remarquent 
facilement, se devel-

Fn.Jit en deve/oppement a 
lafinde l i!te oppent a partir des 

fleurs femelles alors 
que la saison avance. Au debut de 
l'automne, ils mesurent de 4 a 6 cm de 
longueur et sont des structures ovo"ides, 
vertes, couvertes de pilosites gluantes. A 
I'interieur de l'enveloppe se trouve une 
noix avec sa coque convolutee dure, 
epaisse et ligneuse. et a l'interieur de la 
coque se trouve la graine, qui est la« noix » 

comestible. La manipulation des fruits 
laisse la peau des mains jaune. 

_._4_ 0_ £speces menacees 

Lecorce est lisse et d'un gris brunatre 
leger lorsqu 'elle est jeune. Avec !'age, elle 
devient profondement 
et ouvertement s illon
nee de cretes a 
sommets aplatis qui se 
recoupent, mais elle 
demeure gris brunatre. 

Remarques 

Ecorcedime //gede 
45andediameue 

Le bois du noyer cendre presente des 
zones semi-poreuses. 11 est brun 
rougeatre pale, assez tendre et peu 
resistant, mais ii est prise pour le placage, 
l'am eubl em ent. l'ebenisterie e t !es 
garnitures interieures. II est toutefois 
rarement dis ponible car les grands arbres 
sont rares. Les noix sont une source de 
nourriture interessante, mais ce sont les 
ecure uils qui en benef icient 
principalement. Une teinture jaune utile 
peut etre extraite de I' enveloppe des fruits. 

Le noyer cendre est de plus en plus 
menace par le chancre du noyer, une 
maladie fatale causee par le champignon 
Sirococcus cla vigign enti-jug /and
acearum. Ce chan1pignon induit, a la base 
du tronc et des branches, de multiples 
chancres qui se confondent et forment une 
gaine autour de l'arbre, ce qui entraine sa 
mort partielle ou totale.11 n'existe jusqu'a 
present aucune mesure pour I utter contre 
cette maladie. 



Aussi appelle : bois de fer, bois dur, bois a 
levier. 

Habitat 

On trouve l'ostryer de Virginie a l'etat 
nature! clans la moitie sud du Nouveau
Brunswick. II croH habituellement de 
maniere dispersee parmi les erables a 
sucre, les hetres a grandes feuilles, les 
bouleaux jaunes et les frenes blancs sur 
des sites riches et bien egouttes. On le 
trouve souvent clans l'etage inferieur du 
couvert forestier, car ii s ' agit d · une espece 
relativement petite qui tolere tres bien 
l'ombre. 

Forme 

La taille de l'ostryer de Virginie atteint 
rarement plus de 13 m, 
et le diametre de son 
tronc ne depasse pas 
30 cm. Larbre produit 
habituellement une tige 
verticale qui est visible 
presque jusqu'au 
sommet du houppier. 
Ce dernier est arrondi, 
et les branches peuvent 

Aibreadulte etre largement etalees, 
notamment lorsque l'arbre est degage. 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques, simples et 
a lternes. Elles ont tendance a etre plus 
grandes pres de l'extremite des pousses. 
Chaque feuill e a un court petiole, est 
d'ovale a elliptique, effilee aux deux 
extremites ou quelquefois etroitement 
arrondie ou indentee a la base: la bordure 

Chaton en deFeloppem ent 
au stade de lc1 ftuctification et 
feui/le aycml atteli1t sa p/eine 
croissance 

foliaire comporte de fines dentelures, 
lesquelles ne sont que legerement plus 
grandes a l' extremite des nervures 
qu 'entre celles-ci. Les nervures 
secondaires sont presque droites et 
paralleles, et certaines d'entre elles, pres 
du milieu de la feuille, sont fourchees de 
maniere caracteristique. Les surfaces 
inferieures des feuilles sont legerement 
pubescentes, notamment lorsque ces 
dernieres sont jeunes. 

Les rarnilles sont minces, brun rougeatre 
avec des lenticelles invisibles et forment 
de legers zigzags. Tous les bourgeons 
sont lateraux: le bourgeon terminal est 
done un bourgeon pseudoterminal a 
la base duquel on trouve a la fois une 
cicatrice de ramille et une 
cicatrice fo liaire. Les bour
geons, a !'exception du bour
geon terminal, forment des 
angles ouverts par rapport a 
la ramille . !ls sont brun r 
verdatre, rebondis, pointus et 
presentent des ecailles 
imbriquees qui sont striees 
clans le sens de la longueur. 
Les cicatrices foliaires, 
etroitement ovales, portent 
trois cicatrices vasculaires. 
Bon nombre de ramilles por-

Ran 111/ea1,ff 
bourgeons 
ovoideset 
poimusqui 
fo1111cnr des 
angles ouveI1s 



tent des chatons males preformes a 
leurs extremites du rant 
l'hive r. Ces cha tons 
s ont ha bitue ll em ent 
portes pa r trois, de 
prof ii, et forment un an
gle divergeant par rap
port a la direction de 
croissance de la pousse 
de s uppo rt. Chacun 
d'eux mesure de 8 a 
15 mm de longueur. 

A u prin temps , les 
chatons males s'allong

OlillOndmab.uiteau 
stade de la 
lructilication 
mont.rant des sacs 
conte11ant chacun 
une petite noix 

ent a 3 ou 4 cm et sont !aches tandis que 
le urs fl e urs em e rgent de la pa rti e 
inferieure de chaque bractee. En meme 
temps , les nouvelles pousses et les feuilles 
preformees debutent leur croissance. Des 
chatons femelles prefo rmes . 
precedemment caches dans les bour

Chaton feme/le allonge a 
/'exlreJnitedimenou-velle 
pousse few/Jue 

geons. s'etendent 
a l' extremite de 
certa ines de ces 
nouvelles pousses 
fe uillu es. Les 
fruits se devel-
o ppent a pa rti r 
des fleurs femelles 
s ituees le long de 
ces cha tons. A 
l' a utomne, les 
fruits se transfor

ment en des sacs brun jaune a pilosites 
pointues. sont de 15 a 25 mm et sont 
disposes dans les chatons !aches. Chaque 
sac renferme une petite noix brun fonce 
qui contient une graine. 

Especes menacees 

Lecorce de l'os tryer de Virginie est lisse, 
gris fo nce avec de petites tac hes 
horizontales lorsqu'elle est jeune. Plus 
vieille, elle est brun grisatre et divisee en 
bandes etroi tes 
verti cales qui 
possedent des s ur
faces ecai lleuses qui 
ont tendance a se 
detacher. Les ecailles 
tombent de 1 · arbre ou 
se de tache nt aux 
de ux ex tre mites. 

Ecorce dime oge de 
25 cm dediametre 

Elles s 'enlevent facilement. ce qui revele 
la surface brun rougeatre du dessous. 

Remarques 

Lostryer de Virginie, comme ses noms 
communs ("bois de fer", "bois dur") 
l'indiqu ent , est l'une des especes 
indigenes a pores diffus qui produisent les 
bois les plus durs. les plus lourds et les 
plus resis tants. II est toutefois peu utilise 
en raison de la petitesse de l'arbre et de 
sa popula tion relativement restreinte. Le 
bois de l'os tryer de Virginie est un bon 
materiau pour la fabrication des patins de 
traineaux et des manches d'outils. 

On peut confondre l'os tryer de Virginie 
avec le bouleau ja une (Betula 
a!leghaniensis Britt. ). notamment lorsque 
l'a rbre est jeune et que l'ecorce n'est pas 
encore caracteris tique. Cette confus ion 
provient de la s imilarite des feuilles. Les 
diffe rences entre les feuilles des deux 
especes resident clans le degre de vis ibilite 
des caracteristiques. La tendance des 
ner vures seconda ires a presenter des 
fo urches clans leur section mediane est 
plus prononcee chez l'ostryer de Virginie 



et concerne la plupart des nervures (!es 
fourches sont plus visibles sur les surfaces 
inferieures des feuilles). Les differences 
entre les dentelures adjacentes les plus 
grandes et les plus petites ont tendance a 
etre plus apparentes chez le bouleau 
jaune que chez l'ostryer de Virginie (!es 
feui lles du bouleau jaune presentent des 
dentelures doubles plus visibles). Les 
feuilles neoformees situees pres de 
l'extremite des pousses !es plus 
vigoureuses presentent des pilosites 
soyeuses tres abondantes chez !es 

bouleaux jaunes, une caracteristique que 
!'on n'observe jamais chez l'ostryer de 
Virginie. II convient de noter que les 
feuilles preformees matures du bouleau 
jaune (sur les pousses courtes ou sur !es 
sections basales des pousses longues) 
possedent une surface glabre, mais que 
celles de l'ostryer de Virginie presentent 
des pilosites sur leur surface inferieure. 
Enfin, !es feuilles de l'ostryer de Virginie 
sont habituellement plus minces que 
celles du bouleau jaune. 



Epinette rouge 
Aussi appelle : prusqueur rouge. 

Habitat 

O n trouve l'epinette rouge sur !es sites 
bien egouttes des basses et hautes terres. 
I..:espece tolere tres bien l'ombre et peut 
croitre en compagnie de nombreuses 
autres especes. P ar exemple. J'epinette 
ro uge peut s e tro uve r cl a ns l' e tage 
infer ieur sous des peup lie rs e t des 
bo uleaux , e ll e pe ut e tre l'espece 
compagne de sapins baumiers. de pruches 
du Canada et de pins blancs ou. encore. 
e ll e peut co nstitue r un e lem ent de 
mo ind re importance cl a ns !es 
peuplements d 'erables a s ucre et de 
hetres a grandes feuilles . I..:epinette rouge 
est l'espece d'epinettes qui domine clans 
l'ouest et le centre du ouveau-Brunswick 

Forme 

I..:epinette rouge peut atteindre une haut
eur de 26 m. et le diametre de sa tige 
p e u t 
m es ur e r 
ju sq u' a 
60 cm Chez 
!es je unes 
a rbres . le 
houppi e r 
est conique. Amreama1u,;1e 

II s 'arrondit chez les arbres plus vieux et 
est constitue de branches au feui llage 
plut6t clairseme qui sont. pour la plupart, 
horizontales et orientees vers le haut a 
leurs extremites. Le houppier prend done 
une a ppa rence de pagode. Da ns !es 
peuplements , Jes branches ne sont ainsi 
que s ur pas plus du tiers de la hauteur de 
J'arbre. 

C6nes a graines ouverts apre5 f'hiver 

Morphologie 

Les aiguilles. longues de 7 a 16 mm. 
possedent quatre faces arrondies , une 
extremite franche et sont vert jaunatre 

Pousses tenninalc et laterales dista/es a 
l 'e¥trf:?mite dime branche 

luisant. Chacune d'elle est portee sur une 
articulation foliaire brunatre. ou 
coussinet de l'aiguille. qui sort de la 
pousse. Les aiguilles sont dis posees en 
une serie de longues spiral es au tour de la 
pousse et tendent a re poser ( e tre 
apprimees) le long de la pousse: celles qui 
sont attachees sur la face inferieure sont 
legerement courbees vers le haut. 

Les s urfaces des ramilles sont 
cons tituees de 
petites cretes a 
somm e ts 
a rrond is qui 
sont disposees 
clans le sens de 
la longue ur. 
Chacune de ces 

Cones ci po!le11 a11 stadede la 
hberadon du pollen 

cretes supporte. pres de son extremite 
exterieure. un coussinet avec son aiguille. 

Especes menacees 4 5 



Les s urfaces des rami lles deviennent 
brun orange pale vers la fin de la saison 
de croissance. Les surfaces des cretes a 
sommetarrondi presentent quelques mi
nuscules pilosites en forme de fleche; ces 
pilosites sont beaucoup plus abondantes 
clans les depressions s ituees entre les 

Jeune c6ne a graines om 1e1t 
pour recevoir le pollen 

cretes. Le bour
geon terminal 
es t entoure de 
petites aiguilles qui 
pointent ve rs 
!' avant e t qui 
tencl e nt a en 
cacher la vue. Le 
bourgeon porte des 
ecailles exterieures 
luisantes brun 
rougeatre qui 
s 'etendent parfois 

legerement. On trouve des bourgeons 
lateraux p lus petits , ovo'i'des. cl a ns 
l'aisselle des a iguilles s ituees plus en 
arriere le long de la pousse. 

Les cones a pollen et les cones a 
graines sortent de leurs bourgeons avant 
le debut de la croissance des nouvelles 
pousses. Les cones a pollen croissent, 
dresses, jusqu'a une longueur de 12 a 
18 mm; ils libe rent leur pollen cla ns 
!'atmosphere puis regressent et, fina le
ment, tombent de l'arbre. 

Les jeunes cones a graines commencent 
egalement a croitre dresses tandis que 
leurs ecailles mauves rosatres s 'ecartent 
pour guider 
le pollen 
clans les 
endroits oi:1 
se trouvent 
les ovules. 
Puis , les 
ecailles se 
re fe rme nt 

Smf~ice dlme poussc montrcml des 
cretcs a sw facc lisse quipo1te111 /es 
coussinets des aigui//es et des 
p!losites 

Especes menacees 

ou se resserrent lorsque le co ne 
entreprend sa croissance, s'oriente vers 
le bas, atteint sa tai lle adulte aux envi
rons de la mi-ju ill et et parvient a maturite. 
Les cones murs, brun rouge, longs de 25 a 
40 mm, ovo'ides et pendants ecartent a 
nouveau leurs ecailles seches pour liberer 
leurs grain es a partir de la mi-septembre. 

L'ecorce des jeunes arb res est brun 
rougeatre pale et porte des ecailles qui se 
cl e tachent ou 
prennent une 
apparence 
clec hiqu e tee. 
Sur les plus 
vieux a rbres , 
l'eco rce se 
separe e n 
eca ill es 

allongees brun Ecorccdimetigede33 cm 
rougeatre a de di,une1rc 

noir rougeatre et se creuse, finalement, 
de profonds sillons. A dis tance, le tronc 
de l'epinette rouge presente une teinte 
violacee parti culi e re qu i, une fo is 
reconnue, cons titue une caracteris tique 
valable pour l'iclenti-fication. 

Remarques 

Certaines personnes pourraient eprouver 
des difficultes a distinguer les trois 
especes d · epine ttes inclige nes du 

1ouveau-Brunswick. Elles possedent 
toutes des caracteristiques cl istinctes. 

Lepinette blanche ( Picea g/auca (!v\oench) 
Voss) peut avoir une stature et une largeur 
de houppier semblables a celles de 
l'epinette rouge, mais son houppier est 
hab itu e ll e me nt d 'appa rence plus 
buissonneuse car ii possecle des branches 
plus abonda mment garnies (et qui n'ont 
pas tendance a etre autant orientees vers 
le ciel a leur extremite). Le houppier est 



egalement souvent davantage etale vers 
le bas. A distance, l'a rbre es t vert 
bleuatre, et non pas vert jaunatre comme 
l'epinette rouge. A !'echelon des pousses. 
les aiguilles vert bleuatre sont plus longues 
que celles de l'epinette rouge et sont 
etalees vers l'exterieur au tour de la pousse. 
E lles sont plus pointues, et les cretes 
arrondies situees le long de la surface des 
ramilles ne portent habituellement pas 
de pilosites. Les cones a graines a maturite 
son t p lus cylindriques que ceux de 
l'epinette rouge et sont p lus doux au 
to ucher car ils sont m oins ligneux. 
L'ecor ce de l 'epinette bla nche est 
relativement lisse et grise jusqu 'a un age 
plus avance ou elle fonce et devient plus 
ecailleuse. 

L epinette noire (Picea mariana (Mill .) 
B .S.P.) possede un houppier plus etroit 
que les autres epinettes. L e sommet de 
son houppier presente so uvent des 
touffes <lenses car ii por te une masse de 
branches courtes et de cones et. clans la 
secti on inferieure, Jes branches ont 
tendance a s'affaisser vers le bas lorsque 
l'arbre est degage, parfois jusqu ·au sol. 

Comme celles de l'epinette blanche, les 
a iguilles de l'epinette noire sont ver t 
bleuatre, mais leurs sur faces inferieures 
sont habituellement plus distinctement 
bleu blanchatre. Elles sont de ta ille 
similaire a celles de l'epinette rouge et 
peuvent parfois etre apprimees contre le 
long de la pousse ou, encore, plus etalees. 
Les coussinets des aiguilles sont attaches 
aux cretes a surface plate, de sorte que la 
surface des pousses de l'epinette noire 
ressemble davantage aux douelles d\111 
baril qu'a l'endos des doigts d\me main 
comme celle des epinettes rouge et 
blanche. L es surfaces plates et !es inden
tat ions qui se tro uvent entre les 
coussinets sont tous deux couverts de 

pilosites courtes qui portent souvent de 
minuscules g landes ren f lees a leur 
extremite, de sorte qu'elles ressemblent 

a de petites epingles droites. Certaines 
d'entre el les sont courbees de differentes 
m a ni er es. L es co nes a g r a ines de 
l'epinette noire sont plus fonces, plus 
petits et plus ronds que ceux de l'epinette 
rouge . L a plupa rt dem eurent de 
nombreuses annees sur les arbres sans 
s·ouvrir mais cer tains, notamment sur 
les jeunes arbres, s·ouvrent en partie 
durant leur premier automne. L ecorce de 
l'epinette noire est foncee et ecailleuse. 

L a maniere la plus simple et la plus s(ire 
de distinguer les trois especes consiste 
a utiliser les caracteristiques de la sur
face des ramilles et des aiguilles. L es 
car acter istiques des cr etes et des 
pil os ites (que l 'on peut obser ver 
adequatement a !'a ide d'une loupe sim
ple) et la couleur et !'orien tation des 
aiguilles sont utilisees en combinaison 
pour identif ier l'arbre de fac,:on positive. 
L es pousses a utiliser a cette f in sont les 
pousses laterales situees a l'extremite 
d 'une branch e. et la parti e la plus 

a isem ent obser vable est la surface 
inferieure des pousses. 

L' epinet te rouge et I ' epinette noire 
fo rment des hy brides lo rsqu 'elles 
croissent a proximite l'une de l'autre, et 
leurs rejetons peuvent se reproduire a 
nouveau avec l'un ou l'autre des parents. 
Ce genre d 'introgression se produisant 
avec le temps, des populations peuvent 
appar aitre avec des indiv idu s qui 
presentent toutes les nuances possibles 
entre les deux especes. Ce phenomene 
s'est produit sur le plateau du centre du 
Nouveau-Brunswick. ot'.1 l'epinette rouge 



typique des hautes terres pousse sur des 

sols bien egouttes a proximite de l'epinette 

noire typique des basses terres mal 

egouttees. Une difference de quelques 

m etres d'altitude seulement separe les 

deux sites, de sorte qu'on a assiste a une 

selection reciproque, et des rejetons ont 

pu s'etablir dans les sites interm ediaires. 

Neanmoins, on peut habituellem ent iden

tifier les individus hybrides comme 

« principalement ep inette noire » ou 

« principalement epinette rouge ». Le 

probleme. toutefois, provient du fait que, 

graduellement, les especes sont de moins 

en m oins pures. Ce probleme est plus 

preoccupant pour l'epinette rouge, car 

elle possede une repartition geographique 

beaucoup plus petite que l'epinette noire 

et. au Nouveau-Brunswick, les aires de dis

tribution des deux especes se recouvrent 

entierement. 

; 48 Especes menacees 

L'epinette rouge peut souffrir d 'une 

defoliation severe a cause de la tordeuse 

des bourgeons de l 'epinette. Cest 

particulierement le cas lorsqu'elle croit 

en compagnie de sapins baumiers qui 

sont plus durement touch es. Les 

hybrides d'epinettes rouges et d'epinettes 

noires sont moins affectes que les 

epinettes rouges, de sorte que, clans les 

zones devastees par la tordeuse des bour

geons de l'epinette, certains hybrides 

peuvent survivre. Ce phenomene 

contribue egalem ent a« diluer » I' epinette 

rouge. 

Le bois de l'epinette rouge est brun pale 

ou creme, r e lativement tendre et 

moderement resistant. II est utilise comme 

bois d'oeuvre clans la construction, comme 

contreplaque et comme pate de bois. 



Pin rouge 
Aussi appelle : pin a resine, pin resineux, 
pin de Norvege. 

Habitat 

Le pin rouge croit principalement s ur les 
sols sablonneux ou grave le ux bien 
ego ut tes. On peut le trouver en 
peuplements purs ou en compagnie du 
pin blanc et de plusieurs autres especes 
sur des sols plus hurnides ou, encore, avec 
le pin gris sur des sols plus secs. II ne 
tolere pas l'ombre et ne s 'etablit done pas 
sous un couvert important. 

Forme 

Le pin rouge peut atteindre une hauteur 

f-louppierdlln jeunearbre 

de 25 m, e t le 
diametre de son 
tronc peut mesurer 
jusqu'a 70 cm. Son 
houppier est dis
tinctement conique 

, aux stades les plus 
je unes et forme 
plus tard une 
couronne courte . 
large et ovale. Avec 
!'age, le houppier a 

tendance a deven ir irreguli e r e t a 
presenter un sommet aplati . 

Morphologie 

Comme toutes !es especes de pins, le pin 
rouge produit deux types de pousses. Les 
pousses courtes, ou micropousses. 
entreprennent une seule croissance et 
portent !es a iguilles (sauf sur les semis 
d'un ou deux ans). Les pousses tongues 
portent !es micropousses, produisent les 

C6nes a pollen au stade de la hberation 
g,w,pl?s a la base dime 11ouve/le po11sse 
tifcmcee. relati11ement frC!e. qui s 'et ire vers 
le cie/ 

bourgeons et ferment les branches. Le 
long de chaque nouvelle longue pousse. 
apres une petite section qui reste nue, se 
trouvent done de no mbreuses 
micropousses portees en une serie de 
longues spirales et. a l'extremite de la 
longue pousse, un verticille de bourgeons 
lateraux e t un bourgeon terminal. 
Chaque micropousse possede une gaine 
d'ecailles de bourgeons qui s 'etend 
s ur environ un centimetre de longueur a 
la base de deux aiguilles. Les aiguilles sont 
vert fonce, font de 8 a 15 cm de longueur, 
et presentent une extremite pointue et 
une section transversale demi-circulaire. 
E lles possedent de fines dentelures 
pointues le long de 
leurs deux bordures. 

Les bourgeons sont 
brun roux, pointus et 
resineux avec des 
ecailles pubescentes 
imbriquees en couches 
peu serrees. 

Jeanes c6nes a gnunes 
regroupes autour du 
bourgeon tenn1i1al en 
developpc-111ent dlu,e 
poussc longue. ci Jeur 
pre111iereN 

Les ramilles , o u pousses longues, 
sont luisantes, orange a brun rougeatre 
et quelque peu s illonnees. On trouve de 
petites cicatrices surelevees le long de la 
portion basale nue de la pousse longue et 
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a la base de chaque micropo usse a 
l' endroit d'une ancienne ecaill e de 
bourgeon. 

On trouve les cones a 
pollen le long des par
ties inferieures de bon 
nombre de pousses 
longues plus freles. a la 
place des micropousses. 
Ces cones emergent. 

C6neci grc11i1es en 
developpement s'etendent pour 
~;~;:~:deuxiemc atteindre jusqu'a 25 mm 

de longueur et liberent 
leur pollen tandis que les pousses longues 
s'allongen t. E nsuite. ils regressent et 
tombent. On trouve les cones a graines 
a la p lace des nouveaux bourgeons 
lateraux a l'extremite de pousses longues 
en croissance plus vigoureuses. Ces cones 
sont tout d'abord de couleur m auve. 
lorsque leurs ecailles s'ecartent pour 
permettre l'acces du pollen aux ovules. 
L es ecailles se resserrent ensuite et Jes 
cones deviennent. pendant leur premiere 
annee. de petites structures brunes de 8 a 
IO mm de diam etre. L a saison suivante. 
les cones a graines deviennent verts et 
atteignent leur tai lle adulte: lorsqu'ils sont 
murs. ils tournent au brun. lls peuvent 
s·ouvrir pour liberer Jes graines durant le 

deuxiem e automne ou au debut du 
printemps suivant. Les cones a graines 
parvenus a maturite font de 4 a 6 cm de 
longueur. sont ovo'ides lorsqu'ils sont 
fermes et presque circulaires lorsqu 'ils 

sont ouverts et presentent des ecailles 
brunes epaisses aux extremites lisses plus 
pales. 

L'ecorce est brun 
rougeatre ou rosatre et 
presente des ecailles peu 
serrees lorsqu 'ell e est 

jeune. Elle est epaisse et. 
avec !' age presente de 

__ 5_ 0_ £speces menacees 

Ecorce dime t.ige 
de 48 cm de 
d1~11narc. 

larges plaques ecailleuses plates, brun 
rougeatre pale qui sont separees par de 
profonds sillons. 

Remarques 

On distingue facilement le pin rouge des 
autres especes de pins indigenes par la 
longueur des a iguilles et le nombre 
d'aiguilles par micropousse. L e pin gris 
possede, lui aussi. deux aiguilles par 
micro pousse. m ais elles atte ignent 
rarement plus de 3 cm de longueur. L es 
aiguilles du pin blanc font de 4 a 6 cm de 
longueur, mais on en compte cinq par 
micropousse. L e pin rouge peut etre 

C6nc a graine.s 
ouverl, ci n1dllllite 

confondu avec le pin 
sylvestre (Pin us 
sy/vestris L.) en raison 
de la teinte similaire de 
sa jeune ecorce. mais !es 
aiguilles du pin sylvestre 
sont b eauco up plus 
courtes et souvent vert 

bleuatre. L e pin noir d'Autriche (Pinus 
nigra A rn. ), une espece introduite. est 
moins facile a distinguer car ses aiguilles 
sont de longueur semblable a celles du pin 
rouge, et ii possede egalement deux 
aiguilles par micropousse. S es aiguilles ont 
toutefois tendance a etre moins cassantes 
que celles du pin rouge (elles ne se 
rompent pas aussi nettement lorsqu'on 
les courbe). L es bourgeons du pin noir 
d 'Autriche sont brun pale. habituellement 

blanch is par la resine, et la surface de ses 
ramilles est vert jaunatre a brun. ce qui 
constitue une difference assez marquee 
par rapport au pin rouge. 

L e pin rouge est couramment utilise 

comme poteau et comme pieu. L e bois 

est relativem ent dur et peut etre utilise 

comme bois d'oeuvre de charpente. Le 

pin rouge est souvent plante comme 

arbre d'ornement. 



Prunier noir 
Aussi appelle : prunier s auvage. guignier. 

Habitat 

Le prunier noir n'est pas une espece 
commune. ma is on trouve de petits 
a rbres disperses ou. pa rfo is . de petits 
bouquets cla ns les terrains decouverts 
des vallees (sur les sols a lluviaux) ou sur 
des banes calcaires. Comme ces sols ont 
souvent ete exploites pour !'agriculture. 
on pe ut trouve r l' espece cl a ns des 
paturages. clans des ha ies ou le long de 
clotures. 

forme 

Le pruni e r no ir 
peut atteindre une 
hauteur de 9 m. et 
le diametre de sa 
tige peut atteindre 
25 cm. bien qu'il 
soit habituellement 
plus petit. Ii s 'agit 
d'un arbre disperse 
qui se developpe 

Petit aibredans lesous-bois souvent e n bou-
quets et qui possede 

generalement des branches flexueuses a 
croissance ascendante qui prennent leur 
origine clans la partie basse de la tige. Le 
houppier es t irregulierement arrondi et 
presente habituellement un sommet plat. 

Morphologie 

Les feuilles so nt minces. fragil es. 
caduques. s imples et a lternes. Chaque 
feuille mesure de 5 a 12 cm. est obovale a 
ovale (plus large cl a ns sa sectio n 
s uperieure). ronde. indentee ou. encore. 

Aews comp/Jtemenl ouveites 111ontrcYU 
fews cinq peta/es 

el le presente une fo rme tri angula ire 
grossiere a la base. et el le se resserre 
abruptement en un long sommet mince 
et pointu. Elle possede des doubles 
dentelures nettes autour de sa bordure. 
chaq ue de ntelure etant arrondie e t 
souvent surmontee cl ' une glande. Les sur
faces superieures sont ternes. vert fonce. 
et !es s urfaces inferieures sont plus pales 
avec une nervure principale proeminente 
qui rejoint un court petiole vigoureux 
(pedoncule de la feuille). lequel porte une 
glande sombre de chaque cote a proximite 
de la base du parenchyme (limbe de la 
feuille). 

Les ramilles sont freles. brun rougeatre 
fonce et elles sont marquees de petites 
le nti ce ll es beiges qui s'e tirent a 
l'horizonta le. Bon nombre de pousses 

Rc11rnlle et epines 

courtes et de pousses 
la terales se terminent 
par une epine pointue. 
Les bourgeons (qui 
sont tous lateraux) sont 
brun grisatre. ovo'ides et 
mesurent jusqu'a 8 mm 
de longueur. lls sont 
sou vent a pprimes 
contre la ramill e e t 

possedent des ecailles imbriquees dont les 
sommets tendent a etre minces. pales et 
effiles. Certa ins bourgeons s itu es sur des 
pousses sous les epines ressemblent a de 
minuscules renflements . 
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Les fleurs, superbes, sont portees s ur 
des tiges (pedicelles) et mesurent de 15 a 
30 mm de long. Elles se presentent en 
grappes de deux a quatre formees a partir 

des bourgeons des 
ra mill es de l'annee 
precedente, incluant !es 
ramilles laterales qui se 
te rminent pa r une 

F111Hs 111alades noi1se/ epine. Cha que fl e ur 
ra1<1tines restes s ur affiche une largeur de 15 
ld/VrcduraJ1t !l1iver 

a 25 mm et cinq petal es 
blancs qui virent au rose pale apres un 
certain temps, lorsque la fleur commence 
a regresser. La flora ison intervient juste 
avant ou pendant que !es nouvelles feuilles 
debutent leur croissance a partir d'autres 
bourgeons. Certaines fleurs donnent lieu 
a la production de fruits (prunes). Les 
prunes mCires , jaune rougea tre , 
mesurent de 25 a 30 mm. Toutefois, bon 
nombre de fruits ne parviennent pas a se 
developper ca r ils sont infectes par un 
champignon; ils regressent et forment des 
masses ovales brunatres et bosselees qui 
pendent de leur pedoncule. Bon nombre 
d'entre eux demeurent sur !es ramilles 
durant l'hiver. 

L'ecorce je une est 
luisante , de brun fonce 
rougeatre a noire avec des 
lenti celles horizontales 
beiges a grises. Lecorce 
plus vieille est tout d'abord 
s eparee par des fentes 
verticales a bords courbes 
vers l'arri e re e t, 
finalement. elle se couvre 
d'ecailles rudes. 

Remarques 

Ecorce c/'un e 
1"eu11e Lige de 2.5 
a nde dicU11e/re 

La prune est un peu aigre au goCit mais 
elle est excellente lorsqu'elle est cuite ou 
en confitures. Certains cultivars (des 

_._5 ..... 2 ..... Especes menacees 

varietes horticoles) ont ete developpes et 
peuvent servir a des fins ornementales 
( a cause de I' aspect tres attirant des fleurs, 
qui restent belles peu longtemps) ou pour 
la production des fruits. 

Les fruits rata tines ou ,, poches de 
prunes •• sont dus a une maladie fongique 
causee pa r Taphrina ssp. Le fruit peut 
etre jusqu'a dix fois plus grand que la taille 
normale, et ii ne produit pas de graine. 
Cette maladie nuit a la regenera tion du 
prunier noir et limite !'utilisation de ses 
fruits pour la consommation humaine. 

Le prunie r noir, comme tous les 
membres du genre Prunus, souffre 
egalement du nodule noir, une ma ladie 
fongique des ramilles et des branches 
causee pa r A piosporina morbosa 
(pa rfois nomme DibotJyon morbosum 
cla ns les plus vieux documents). Ce 
champignon entraine la formation de 
gra nds bourrelets noirs irreguliers sur !es 
branches . Ces bourrelets peuvent former 
des gaines sur les petites branches et les 
faire mourir en quelques saisons, ce qui 
diminue la vigueur genera te de l'arbre. 
Si la tige principale est infectee, l'arbre 
entier peut mourir. 

On peut distinguer !es membres du genre 
Prunus par leurs fruits ou, encore, en 
incisant l' ecorce ou le feuillage pour 

respire r l'odeur acre 
des amandes ou du 
cyanure. Des enfants se 
sont deja empoisonnes 
en ma ngeant des 
graines, ou en machant 
des ramilles. Le the fait 

Ecorce d'une tige de8 avec !es feuill es de 
an dedia111JLre 

differentes especes de 
cerisiers et de pruniers est aussi toxique. 



Cerisier tardif 

Aussi appelle : cerisier noir, prunier 
d'automne. 

Habitat 

Le plus souvent. le cerisier tardif pousse 
sur les basses pentes Ott le sol est riche 
et bien egoutte ou encore. sur les sols 
a lluviaux des vallees fluviales. II s·associe 
generalement a des especes comme le 
frene blanc. le tilleul. le bouleau jaune, 
I' erable a sucre. le hetre a grand es 
feuilles, le chene rouge et l' epi nette 
blanche. II ne tolere pas l'ombre et pousse 
sur des terrains decouverts. 

Forme 

Arb re au stadc de la lloraison 

Le cerisier tardif 
peut atteindre 
jusqu·a 23 m de 
hauteur et son 
tronc, 60 cm de 
diametre. 
Souvent. son 
tronc es t 
quelque peu 
s inue ux. Les 
houppiers sont 

etroits. oblongs ou arrondis et composes 
de fines branches arquees aux extremites 
tombantes. 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques. s imples et 
a lternes (en spirale simple) et presentent 
un petiole court s ur toute la longueur des 
tiges. Chaque feuille mesure de 5 a 18 cm 
de longueur, est etroitement ovale a 
lanceolee et a une extremite a igue. Les 
bordures comportent de nombreuses 

dentelures fines, 
pointant vers 
I' avant et incurvees Fleurs portees en grappes 

vers l'interieur. Le 
dessous de chaque feuille est different en 
raison des bandes de pilosites blanches a 
brun rougeatre de chaque cote de la base 
de la nervure mediane. 

Les ramilles, brun rougeatre. portent de 
nombreux bourgeons lateraux de la 
meme cou leur, ovo·ides et incurves 
presentant des ecai lles imbriquees avec 
l'extremite plus foncee. de meme qu'un 
bourgeon terminal similaire. Parfois, 
un ou plusieurs bourgeons lateraux 

Ftvits eI1 developpe111e1u 

peuvent etre situes 
assez pres du bour
geon terminal. Les 
ramilles ont un 
gout d'amande 
amere. 

Les fleurs 
blanches a cinq 
petales sont 
verticillees en 
grappes !aches 
cornposees de 

nombreuses fleurs a court pedoncule de 
chaq ue co te d'une tige centrale a 
l'extremite de nouvelles pousses feuillues. 
Certaines des fleurs de chaque grappe 
formeront des fruits. 



Les fruits. de petites cerises aigres de 8 a 
12 mm de largeur, passent du vert au or
a nge rose. a u rouge puis au noir quand ils 
sont murs. 

Cecorce est lisse et brun rougeatre fonce 
a no ire: des le nti celles horizonta les 
grisatres sont bien vis ibles lorsque l'arbre 

est je une . Avec 
!'age, l'eco rce se 
fracture e t ap
paraissent des 
ecailles plus ou 
m o ins rec ta ng
ulaires de couleur 
grisatre fonce. dont 
les bords infe rieurs 

IX 0tr:e dl111e1JjJede22an 
de dicm let.re e t supe ri e urs 

tendent a se 
recourber vers l'exterieur. Lecorce con
serve ses ma rques horizontal es. 

Remarques 

Le bois du ceris ier tardif est dur. semi
poreux. resis tant: son grain est attrayant. 
de couleur brun rougeatre pale a fonce. 
On en fabrique des m e ubles et des 
produits de specia lite. 

Les frui ts s ont excell ents po ur les 
confitures et les gelees: l'extra it de cet 
a rbre sert a pa rfumer des bonbons, des 
pastilles et des boissons gazeuses. 

__ 5_ 4_ £speces menacees 

Le ceris ier tardif peut etre confo ndu avec 
le ceris ier de Virginie (Prunus virgjniana 
L.), en pa.rticulier lorsqu'il porte des fleurs 
ou des fruits. Cette meprise s'explique 
parce que les fleurs du ceris ier de Virginie 
sont reunies en grappes. et que cet arbre 
porte des fr uits no irs s imila ires 
(egalement rouges ou ja unes). Toutefois, 
on remarque une persis tance de vestiges 
minuscules du calice a la base de chaque 
fruit du ceris ier de Virginie, tandis que 
ceux du ceris ier tardif comportent des 
vestiges beaucoup plus dis tincts et la rges. 
Les feuilles du cerisier de Virginie sont 
egalement plus courtes. plus grosses (en 
proportion de leur gran
deur) , plus larges clans 
la partie superieure et 
possede nt des 
dentelures plus fines et 
rapprochees au tour des 
bordures. Les feuilles ne 
co mpo rte n t pas de 
pilosites de chaque cote 
de la partie inferieure 
de la nervure mediane. 
Le cerisier de Virginie 
est une espece 
a rbustive touffue qui se 
presente rarementsous r,w/s m,irissants 

la forme d'un petit arbre. II degage une 
odeur d'amande amere plus persistante 
quand ses rameaux sont abimes ou casses. 



Chene a gros fruits 
Aussi appelle : Chene a gros glands. 

Habitat 

Le chene a gros fruits se trouve rarement 
au ouveau-Brunswick. On le remarque 
seulement clans le bas de la vallee de la 
riviere S aint-Jean ou ii s'associe parfois a 
d'autres essences a bois dur des basses 
terres riches. 

forme 

Le chene a gros fruits peut atteindre 
jusqu ·a 18 m de hauteur et son tronc. 

.4rf1rea matwitf! 

jusqu·a 50 
cm de 
di a me tre. 
Son houp
pier est 
fortement 
arrondi et 
etale. Les 
t i g e s 

super-
ieures sont ascendantes mais , le plus 
souvent, les tiges du milieu et inferieures 
sont horizontales et tordues. 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques, simples et 
a lternes. Elles mesurent entre IO et 
20 cm de longueur. sont obovales et ont 
les lobes pennes: ha bituellement. la 
partie superieure de la feuille est large et 
presente des dentelures arrondies par 
rapport a la partie inferieure, plus etroite, 
separee par deux ou trois s inus arrondis 
et des lobes arrondis: parfois. les feuilles 
ont des lobes arrondis irreguliers sur tout 
leur pourtour. 

Few/Jes a lobes pennes typiques 

Le dessus de la feuille est luisant et d'un 
vert bleuatre profond et sa s urface 
inferieure est pale. terne et legerement 
pubescente. 

Les rameaux sont robustes. brun 
jaunatre. legerement pubescents sou vent 
marques de cotes subereuses. Les bour
geons lateraux sont de 
forme conique a ovo'ide. 
bruns e t pubescents et 
presentent une extremite 
obtuse. II se trouvent sur 
des parties legerement 
avancees du rameau et 
tendent a etre apprimes 
contre le rameau superieur. 
Les bourgeons situes pres 
de l'extremite du rameau 
sont rapproches. parfois 
contigus au bourgeon ter
minal. Parmi ces bour
geo ns . ii se trouve des 
ecailles courtes, pointues et 
tombantes . La coupe 
transversale de la moelle 
d'un rameau montre qu'elle 
se divise en cinq angles. 

Chatons ,nciles ci la base crane 
11ou1~el!e pousse et Rears fc111e/les 
c/aJ,s l'aisselle de /c.1 detLvien,e nou1 'e!/e 
few/le. le long de la pousse 

Ranu1/e montnmt 
des cicatrices 
foliaires saH!antes 
d Scl Surface 
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Les fleurs mAfes sont dispersees le long 
de chatons !aches et pendants qui 

Vuclat&aledunltuir-leg/and 
est presque entieremcnt 
11.:ocouvert p<.1r son enveloppe 
d'apJJcve11ce sknilnk ed celle 
dim broussin. 

mesurent jusqu·a 
8 cm de longueur et 
qui emergent 
rapidement de la 
base des nouvelles 
pousses. Apres la 
pollinisation, le 
chaton male tombe. 
Les fleurs 
femelles sont 
vertici llees en 

petites grappes a court pedoncule dans 
les aisselles des nouvelles feuilles, plus loin 
le long des nouvelles 
pousses vigour
euses. A partir des 
fleurs femelles, les 
fruits , sortes de 
noix appe lee 
glands. se develop-

llLJe de dessu.s d'un fruit 

pent rapidement. Chaque gla nd en 
developpement est presque entierement 
recouvert d'une cupu le vert grisatre 
formee d'une masse d'ecaill es tres 
rapprochees aux pointes allongees qui 
forment une structure semblable a une 
capsule epineuse, et montre une frange 
distincte autour de sa partie exposee. Le 
gland , a l'origine vert, passe au brun 
jaunatre a l'automne. 

Lorsque l'arbre est jeune, son ecorce est 
lisse et gris cendre pale. En vieillissant. 

&:o,r:edimedgede 76 an 
dedia111et.re 

elle devient gris fonce, 
crevassee de cretes 
aplaties et gris pale. 

Especes menacees 

Remarques 

Le chene a gros fruits fait partie du groupe 
des ,, chenes blancs ». dont les feuilles a 
lobes arrondis et les glands arrivent a 
maturite en une saison. Par contre, les 
arbres appartenant au gro upe des 
« chenes rouges ,, presentent des feuilles 
a lobes pointus aux pointes setiformes, et 
leurs glands prennent deux saisons pour 
venir a maturite. Ainsi. un chene rouge 
porte generalement des glands de deux 
tailles a l'automne. ceux ages d · une saison 
(petits) et de deux saisons (matures). 

Le bois du chene a gros fruits est a zone 
poreuse: ii est dur et resistant: ii sert a 
construire des meubles. des parquets et 
des bateaux et, parce qu'il fait partie du 
groupe des chenes blancs, entre dans la 
fabrication de barils qui contiennent du 
liquide (contrairement au bois du groupe 
des chenes rouges). 

Le chene a gros fruits resiste bien a 
l'environnement urbain, c'est pourquoi 
on le trouve le long des rues: ii a d'autres 
usages ornementaux. 



Salix nigra Marsh. 

Saule noir 

Habitat 

Le saule noir ne pousse naturellement au 
Nouveau-Brunswick que clans le bas de la 
vallee de la riviere Saint.Jean. On croit 
que la limite nord de son aire de distribu
tion geographique est a Burtts Corner. 
sur la riviere Keswick. Le plus souvent. 
on le trouve le long des rivieres ainsi que 
sur les terres basses et humides ou clans 
des marecages: ii peut s'associer a l'erable 
rouge, a l'erable argente. a l'orme 
dAmerique et au frene rouge. Essence 
de lumiere. on ne le trouve que sur des 
terrains relativement decouverts. 

Forme 

Habituellement. le saule noir est un petit 
arbre qui peut atteindre jusqu'a 13 m de 

.41-Vre au debut du pdntemps 

hauteur, et son 
tronc peut 
mesurer 
jusqu'a 50 cm 
de diametre. 
mais clans 
certaines par
ties de son aire . 
ii peut atteindre 

20 m de hauteur. Son tronc est souvent 
fourchu. son houppier est large et arrondi 
de fa<;:on irreguliere. Les branches. etalees. 
tendent a etre fragiles. c'est pourquoi elles 
se cassent souvent. 

Morphologie 

Les feuilles . simples, sont assez 
rapprochees les unes des autres. mais 
sont portees en a lternance (spirale sim
ple) le long des rameaux. Elles mesurent 

Ouuons fem elf es don! /es Dews son/ 
pretes a recevoir le pollen 

chacune de 5 a 14 cm de longueur, sont 
etroites. lanceolees et leur pointe longue 
et acuminee tend a etre recurvee a I' apex. 
La bordure de la feuille est finement et 
egalement dentelee. La base du court 
petiole de chaque feuille comporte deux 
stipules vertes. auriculees. dentees et 
persistantes. 

Les bourgeons. tous des bourgeons 
lateraux. sont petits. de couleur brun 
jaunatre. luisants. aigus dont l'extremite 
est en quelque sorte aplatie ou arrondie. 
et chacun d'eux porte une seule ecaille 
qui s 'apparente a un chaton. lls sont 
serres contre un mince rarneau brun 
jaunatre a brun rougeatre ou violace et 
luisant on trouve de legeres cretes sous 
les cicatrices foliaires. Le bourgeon 
pseudoterminal. a l'extremite du 
rameau. peut etre plie a la petite cicatrice 
lorsque l'extremite de la pousse est 
tombee. 

Fruits (capsules) en de veloppem ent le 
long d·un chaton d u stade de la 
ln1cliliu:1tion: remarquer /es leuilles 
situee:5 sous la base du chat on 

Les fleurs sont reunies en chatons de 2 a 
7 cm de longueur. plus ou moins dresses a 
I' extremite des nouvelles pousses courtes 
et feuillues au cours de la floraison. Les 
arbres sont dio"iques, c'est pourquoi les 
chatons demeurent seulement sur les 



arbres femelles dont les fleurs se 
transforment en fruits. Les fruits, des 
capsules ovo"ides vertes, se separent en 
deux moities au debut de l'ete et laissent 
echapper des graines couvertes d'un 
coton blanc. 

Lorsque l'arbre est jeune, son ecorce est 
brun jaunatre avec de legers sillons. Plus 
tard, elle devient brun fonce ou brun 

Ecorce dime dge de 15 cm de 
dia.111eln:! 

rougeatre a 
noire, marquee 
de sillo ns 
profonds et en
tre-croises qui 
forment des 
cretes ecai ll 
euses a sommet 
aplati. 

Remarques 

Le bois du saule noir est a pores diffus, 
leger et pale, tendre et grele, mais ne tend 
pas a gauchir, a gercer ou a fendiller. En 
quantite raisonnable, ii sert a fabriquer 
des caisses d'emballage, des planchers 
d'etable. des jouets et des balles de polo. 

On peut confondre le saule noir avec le 
saule fragile (Salix fragilis L.). une espece 
importee et naturalisee. La forme des 
feuilles de ces deux arbres se ressemble. 
mais les feuilles du saule fragile presentent 
des dentelures moins uniformes. et leur 
dessous est blanchatre au lieu de vert pale. 
E lles ne portent pas de stipules 
persistantes et. au printemps, lorsqu'elles 
en portent encore, elles sont petites et 
minimes. Les bourgeons du saule fragile 
tendent a etre gommeux, etroits e t 
pointus, portes s ur des rameaux vert 
ja unatre a rouge fonce. Lecorce est 
profondement sillonnee, a cretes etroites. 



If du Canada 
Aussi appell e buis de sapin, sapin 
trainard. 

Habitat 

L'if du Canada (souvent appele buis de 
sapin) pousse sous des peuplements de 
coniferes OU de coniferes melanges a des 
feui llus clans des stations humides, 
particulierement sur des terres plus 
riches des pentes de rivieres ou des 
va ll ees fluviales et sur des berges 
rocheuses. 

forme 

L'if du Canada est un arbuste a feuillage 
persistant que l'on trouve habituellement 

Arbuste dans un tall/is du sous-bois 

en bouquets ou en colonies ou ii a une 
forme dispersee, basse et etalee. II 
depasse rarement 1,3 m de hauteur, mais 
ses branches peuvent mesurer plus de 2 
rn. Les extrernites des tiges entrecroisees 
sont ascendantes . Les tiges basses 
produisent des racines sur leur dessous 
ou ceci touche les couches d'humus. 

Morphologie 

Les aiguilles persistantes, de 8 a 20 mm 
de longueur, sont aplaties: elles presentent 
des bordures paralleles et lisses et sont 

Fcrce in/i}Jieuredepousses au 
debut du printemps 

disposees en spirales multiples le long des 
pousses. Chaque aiguille est pointue et 
amincie a la base en un pedoncule ou 
petiole court, etroit et tordu, de sorte que 
l'aiguille, tournee vers l'exterieur, montre 
sa face superieure, plus ou moins 
horizontale, vert fonce et luisante. Le 
dessous est vert jaunatre et uniforrne (a 
la loupe , on rernarque des bandes 
blanchatres de s tomates), et le petiole 
repose sur un mince coussinet qui s 'etend 
comme une cote verte pres de la surface 
inferieure du rameau. Lhiver, le feuillage 
prend souvent une teinte violacee. 

Les rameaux sont verts et deviennent 
brun verdatre ou brun rougeatre avec le 
temps. Les bourgeons terminaux sont 
pe tits et rnunis d' ecai lles vertes 
imbriquees. Certains bourgeons 

Extremit<?de /Ovule so1tanl 
de son bourgeon et e ysuchuu 
une goutte de po/hi1isaUon 

later aux leur 
ressemblent, mais 
sont peu nombreux: 
ce rtains rameaux 
sont neoformes. 
apparaissant clans 
J'aisselle de l'aiguille 
au fur et a mesure de 
sa croissance et ne 
produisent pas, au 
debut, de bourgeons 
ecailleux. 

Especes menacees lj g 



o·a utres bo urgeons la te ra ux se 
remarquent plus facilement parce qu'ils 
sont avances et ressemblent a un bulbe 
vert jaunatre pourvu d'ecailles a pa rtir 
des aisselles des aiguilles des pousses 
inferieures. Lorsqu'ils sont plus gros et 
plus nombreux. ce sont des cones a pol
len. et !es bougeons plus petits et plus 
disparates sont des ovules. 

C6ne ci pollen sur le 
point de /iberer/e po/. 
fen 

Les cones a pollen 
emergent de leur bour
geon a u debut du 
printemps. Cha qu e 
cone a pollen possede 
une serie de sacs a pol
len repa rtis le long d'un 
axe centra l. Une fois le 
pollen libe re cl a ns 
l'atmosphere. les cones 

a pollen se fanent et tombent. Lextremite 
d'une seule ovule s·avance et une goutte 
de liquide s uinte. Le pollen qui tom.be sur 
ce liquide est attire a l'interieur de !'ovule 
pour ensuite le fertiliser. Lovule fertilise 
devient une graine, mais autour de cette 
graine se developpe 

Aiille mtlre montrant le 

une stru cture 
c harnu e, 
ressembla nt a un 
fruit . appelee arille 
qui . au debut de sommet de son unique 

l'automne. devient un g,-aine 

bourrelet rouge cupuliforme. de 5 a 8 mm, 
au fond duquel apparait l'extremite de la 
graine brune. La plupart des plantes por
tent a la fois des cones a pollen, des ovules 
e t des gra ines. mais ii se peut que 
certaines ne portent que des cones a pol
len et d'autres. que des ovules et des 
graines . 

Lecorce des plus gros ra meaux est brun 
rou geatre fon ce. Co mme ii a e te 
mentionne ci-deva nt. les tiges les plus 
vieilles sont souvent enfoncees clans les 
couches d'humus. 

a L,,;;6 .;;0;,_£speces menacees 

Remarques 

Lif du Canada se distingue bien des 
autres arbustes persistants coniferes 
comme le genevrier commun (Jumperus 
communis L.) et le genevrier horizontal 
(Jumperus horiz ontalis Moench) parce 
qu'il est le seul a avoir des aiguilles plates. 
pointues et petiolees. On peut croire qu'il 
s 'agit de rejets de regeneration du sapin 
baumier (A bles balsam ea (L.) Mill.) ou de 
la pruche du Canada ( Tsuga canadensis 
(L.) Carr.). mais le dessous des a iguilles 
de chacune de ces especes porte des 
bandes· de stomates blancha tres bien 
definies de chaque cote de leur nervure 
mediane. En outre, les plants croissent 
generalement vers le haut et ne sont pas 
etales. 

II semble que les a iguilles de !'if du 
Canada soient deleteres pour les chev
aux et le beta ii, ma is, appa remment, elles 
ne le sont pas pour les cerfs et !es 
orignaux. Les gra ines sont deleteres, 
ma is !es oiseaux mangent les a rilles 
cha rnues. D'a illeurs . c'est pa rce que les 
oiseaux transportent !es arilles con tenant 
des graines que la plante est dispersee a 
de nouveaux endroits. Les oiseaux 
digerent I' enveloppe cha rnue et evacuent 
!es gra ines a couche dure cla ns leurs 
excrements. 

Une substance naturelle, le paclitaxel, 
peut e tre ex tra ite de l'eco rce. des 
rameaux. des a iguilles et des racines de 
!'if du Canada. Le paclitaxel, de son nom 
s implifie le Taxol'110

• s emble etre un 
medicament efficace clans la lutte contre 
le cancer. ce qui explique l'interet accru 
des derniers temps a l'ega rcl de cette 
espece. 



Cedre blanc 
A ussi appelle : thuya du Canada. balai. 

Habitat 

Essence d 'ombre. le thuya occidental 
pousse sur divers sites. On peut en trouver 
des peuplements purs clans les marecages 

ou clans des sites mieux egouttes au sous
sol de calcaire, mais ii se mele au sapin 
baumier, a la pruche du Canada, a 
l'epinette. a l'erable rouge et au bouleau 

jaune sur des s ites humides et 
moderement egouttes. 

forme 

Le thuya occidental atteint jusqu'a 16 m 
de hauteur et son tronc, jusqu'a 45 cm . 

AdJreci 111a1udte 

Dans un couvert, le 
houpp ier est 
r e l a ti ve m e nt 

ouvert et forme un 
cone etroit mais, sur 
des terrains plus 

deco uverts. le 
houppier est dense, 
de forme conique a 

elancee et souvent 
long. L a tige es t 
remarquablem ent 

conique et souvent irreguliere clans sa 
section transversale. Quand le sol est plus 
pauvre. la croissance est ralentie: ii n'est 
pas rar e de remarquer plusieurs rameaux 
courbes ou tordus. 

Morphologie 

L es petites feuilles . vert jauna tre. 
squamiformes, sont por tees en paires 
a l ternes. L es feui ll es des surfaces 
inferi eure et superieure des pousses 
• 

C6nes a ftriYnes en deve/oppemem 

presentent la forme d'un bouclier : le cen
tre de chacune d'elles porte un petit gland. 

Elles sont imbriquees a la base de chacune 
des paires des feuilles laterales suivantes. 
lesquelles ont la forme d'une carene. 

Ensemble. les paires de feuilles couvrent 
les petites pousses qui se ramifient 
souvent pour former des rameaux 
mixtes aplatis. Les rameaux mixtes plus 
ages des pousses fo liees deviennent 
senescentes, elles jaunissent puis virent 
au brun orange en octobre et tombent. 
Les pousses plus fortes. a partir desquelles 
les rameaux mix tes se ramifient. tendent 

C6nes a pollen 
prelormes d !i llrvie 
hiCmale au sommet de 
/JOllSS<'..S (lwut). extremHc! 
dim bouquet de /XJusses 
portant de nombreuscs 
fellllles semblc1bles a des 
ecailles (bas} 

a porter des feuilles 
en pa ires , plus 
pointues. Ces 
dernieres. a mesure 
qu 'elles v ieillissent. 
commencent a jaunir. 
passent au brun pale 
et forment r (( ecorce )) 

des rameaux ou des 
ti ges jusqu 'a ce 

qu 'e ll es fendent. 
exposant ains i la 
veritable ecorce 

brun rougeatre fonce qui se developpe en 
dessous. 



Comme ii a deja ete me ntionne, les 
pousses se ramifient souvent, ma is a 
partir des aisselles des feuilles, sans former 
de bourgeons ecailleux. La croissance et 
le developpement des nouvelles pai res de 
fe uilles aux extremi tes des pousses 

C6ne .=:i graines 
mweit a matudtC 

s 'arre te nt tout 
simplement a la fin de 
la s aison de croissance. 
L'hive r, le s po ints 
responsables de la 
croissance a picale 
(meris temes a picaux) 
sont proteges par les 
dernieres pa ires de 

fe uilles . Le printemps s uivant, la 
croissance reprend simplement ou elle 
s 'eta it a rretee. Les dernieres feuilles de 
la saison precedente poussent un peu, et 
de no uve lles fe uilles e t pousses 
comme ncent a se 
fo rmer. E ta nt donne 
qu 'il n 'y a pas de 
m a rques sur les 
pousses (aucune 
cicatrice de bourgeon), 
ii est impossible de 
qu a ntifi e r la 
croissance a u cours 
d'une annee donnee. 
Le thuya occidental ne 
produit pas de bour-
geons , c'est pourquoi 

Partie supf:?rieure du 
houppier d'un J'eune c.11Vre 
portc111t des c6nes en for-
mation 

toutes !es branches sont neoformees ( on 
les connait sous le nom de branches 
sylleptiques). 

Especes menacees 

Pa r fo is, les extremites fo ncees de 
certaines des petites pousses ressemblent 
a des bourgeons , mais ii s'agit de cones a 
graines o u de cones a pollen 
preformes. Tres tot a u printemps, ces 
derniers s 'ouvrent, soit pour exposer les 
extremites des ovules pour la pollinisation, 
soit pour expulser le pollen. Les cones a 
po ll e n se recroq uevill ent a lors e t 
demeurent sur les pousses pendant de 
nombreux mois. Les cones a gra ines 
continuent a croitre, deviennent des struc
tures vertes et droites au cours de l'ete et 
passent du jaune verdatre au brun orange 
en octobre lorsque les ecailles opposees 
du petit cone ( de 7 a 15 mm de longueur) 
toujours droit se separent un peu pour 
libere r la gra ine. Les graines ne 
presentent pas d'ailes a une extremite 
comme la plupart des a utres especes de 
coniferes, mais des a iles la tera les se 
deploient de chaque cote de la graine 
allongee. 

Lecorce. brun rouge/Ure et luisante a 
l'etat jeune, devient ra pidement fibreuse. 
Avec !'age, e lle se separe en tongues 
lanieres etroites. lon
gi tu di na l es, b run 
grisatre e t pl a tes . 
Pa rfois. !es la nieres 
s 'enroulent autour du 
tronc. 

Ecorce dime tige de 
25 c111dediametre 



Remarques 

Le thuya occidental fait partie de la famille 
des cypres ( Cupressaceae) et non de la 
famille des pins (Pinaceae) comme les 
autres coniferes. Le nom « cedre » n'est 
pas vra iment a pproprie, e tant donne 
qu 'il s'agit du nom d'arbres du genre 
Cedrus (Pinaceae), comme le« cedre du 
Liban » ( Cedrus libani A. Rich. ). O n 
attribue au thuya occidental de nombreux 
autres noms communs : thuya de !'Est ou 
cedre blanc sont les plus connus. 

Etant donne que le duramen de cet arbre 
est extremement durable, ses branches 
servent a fabriquer des poteaux, des poles 
et des piquets de cloture. S on bois sert 
egalement a fabriquer des panneaux, des 
planchers, des bardeaux, des bardages de 
bateaux et, en raison de son arome et de 
ses qualites de repuls if a papillons noc
turnes. des coffres et des placards . 

Le feuillage du thuya occidental est la 
source a limenta ire preferee des cerfs. 
c·est pourquoi on trouve sou vent des rav
ages de survie hiemale au tour ou pres des 
regions oi:1 l'espece est commune. 

Es . . 63 peces menacees 



Tilia 

Aussi appelle : bois blanc. 

Habitat 

Au No uveau-Bru nswick, le tilleul 
d'Amerique ne pousse que clans l'ouest et 
le sud-ouest. mais principalement clans la 
vallee de la riviere Saint-Jean. II pousse 
de fa<;:on dispersee sur des stations riches 
et humides et se mele a d"autres especes, 
le plus souvent a des feuillus. II tolere 
l'ombre. 

forme 

Le tilleul d'Amerique peut atteindre 
jusqu'a 27 m de hauteur et son tronc, un 

Arb re a matwite 

diarnetre de 
75 cm. Le 
tronc est 
genera lement 
droit et distinct 
jusque clans la 
p art i e 
superieure du 
houppi e r 
syme triqu e, 
arrondi e t 
assez petit. 
Ses tiges 

tendent a etre etalees et relevees a 
l'extremite. 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques. simples et 
a lternes. Elles rnesurent de I 2 a 15 cm 
de longueur. E lles sont presque aussi 
larges qu e longues. Les feuilles 
presentent des petioles qui forrnent 
souvent un angle par rapport a la lame 

Few/le montrant une base cordf?e (a inden
tation ckculaire) et la nervation 1ypique 

et representent du tiers a la rnoitie de 
leur longueur. Les feuilles sont la rges et 
ovales, ont l'extremite pointue et cordee 
( dentelures arrondies) a la base, et un cote 
est inegal par rapport a l'autre. La bordure 
de la feu ille est grossierement dentelee; 
sous la feuille se trouvent des touffes de 
pilosites aux points de ramification des 
nervures. 

Les rarneaux sont assez robustes, de 
verts a brun pourpre ou, encore, brun 
jaunatre et quelque peu tordus. Les bour

geons sont rougeatres, rebondis, et 
presentent deux ou trois ecailles visibles, 
imbriquees de travers et desaxees par 

rapport a leur cicatrice foliaire 
inferieure. Lextremite du bour
geon est pseudoterminale et 
est habitue ll ement s ituee a 
l'extrernite du rameau, loin de 
sa cicatrice foliaire. Les cica
trices foliaires sont 
serni-ovales et marquees de 
cinq a dix petites cicatrices 
vasculaires. 

Ranulle a vec bourgeons 
swllants /ateraux 
pset1doren111i1aux 



Les fleurs s'epanouissent au milieu de 
l'ete a pres que les fe uill es se sont 
pleinement 
deve!oppees 
Elles sont 
verticillees 
en petites 
grappes 
ra mifiees. 
pend a ntes 
e t sont 
reunies s ur 

BouqJeons de flew-s pones en 
grappc a partk dime bracree 1 ·e1t 
pdfe 

une seule tige qui part de la ner vure 
mediane d'une bractee lineaire. lanceolee 
et vert jauna tre pale qui mesure environ 
7 cm de longueur. Dans chaque fleur de la 
grappe , un fruit dur ressemblant a 
une noix, d'environ 6 mm de diametre. 
peut se developper et contenir une seule 
graine. Quand le fruit arrive a maturite 

Fruits portes en grappe sous 
unc bractee bnm pa/eci matunte 

a u deb ut de 
l 'a u tomn e, 
to ute la 
bractee peut 
tomber et 
rouler jusqu'au 
sol. Ce pheno
mene com-
m e n c e 

environ a la tombee des feui ll es. et 
certains des fruits peuvent demeurer sur 
l'arbre penda nt l'hiver. 

Especes menacees 

L'ecorce est vert 
grisatre a l'etat jeune 
mais devient brun 
grisatre. marquee de 
cretes a surface assez 
lisse, longues et etroites. 
lorsqu 'elle vieillit. Ecorced"unetjgede 

Ecorce dllne age de 
33cmdedian1e1re 

Remarques 

21 cm de d,~1metre 

Le bois du tilleul d'Amerique, a pores 
diffus, est leger et pale, tendre et uniforme. 
II est prise pour la sculpture, la fabrica
tion de modeles, le tournage, la finition 
interieure et pour la fabrication de touches 
de piano. Les fleurs sont remarquable
ment odorantes. et le miel de tilleul a un 
gout particulier. Les fibres de l'ecorce 
peuvent servir a fabriquer des cordes. 
D'ailleurs. les ecureuils epluchent l'ecorce 
des branches minces pour garnir leur nid. 



Aussi appelle : pruche. pruche de !'Est. 
haricot. 

Habitat 

La pruche du Canada se trouve souvent 
sur des stations bien egouttees clans des 
peuplements purs ou des bosquets: l'arbre 
se mele a l'epinette rouge et au sapin 
baumier et. parfois. a l'erable a sucre. au 
hetre a grandes feuilles. au bouleau jaune 
et au pin blanc. Essence d'ombre. elle croit 
lentement clans des peuplements fermes 
pendant des decennies . Les a rbres 
peuvent vivre pendant 400 ans et bien 
au-clela . 

Pousse dominante di.m arbre montrn/11 un 
caractere courbe et longee de branches 
sy//eptiques. 

forme 

Quand l'a rbre es t jeune. son houppier 
dense peut etre conique et gracieux. 
presentant de minces tiges souples dont 
les extremites sont o ri entees ve rs 
l'interieur. mais ii a rrive pa rfois que les 
houppiers ont davantage une apparence 
broussailleuse composee de nombreuses 
tiges en ri valite po ur une position 
s uperi eure. Les arbres d'a.ge moyen 
presentent des houppiers irreguli ers. 
coniques a arrondis: les vieux arbres ont 
des houppiers rabougris. irreguli ers . 

C6nes a graines en de veloppem enl a 
J'e ytremite de pausses. au milieu de !'ete. 

arrondis. a plusieurs grosses tiges. Les 
pousses s uperieures sont toujours plus ou 
moins pliees. Les arbres peuvent atteindre 
jusqu 'a 30 m de hauteur et leur tronc. un 
diametre de I 00 cm. Le tronc des jeunes 
a rbres presente un def il em ent 
remarquable. mais ii peut devenir massif 
et fastigie chez !es vieux sujets. 

Morphologie 

Carac te ri s tiqu es des feuilles : 
sempervire ntes. acicula ires. de 
5 a 15 mm de longueur. aplaties. dessus 
vert fonce. dessous vert plus pa.le marque 
de deux bandes blancha.tres pres du 
s tomate. a pex obtus. bords finement 
denteles et base arrondie aboutissant a 
un court petiole. Chaque feuill e est 
attachee a une petite protuberance de 
l'ecorce du rameau. Meme si toutes les 
feuilles sont a ttachees au rameau en 
s pirales. cell es du dessus sont plus 
courtes que celles de la partie laterale. 

Le long de chaque nouvelle pousse longue 
de plus de 6 cm (environ) se trouvent de 
petites pousses latera les. sans ecailles de 
bourgeon a leur base. clans l'aisselle des 
aiguilles. Sur les nouvelles pousses plus 
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courtes, ces pousses laterales syllep
tiques peuvent ne comprendre qu'une 
courte tige, quelques petites aiguilles et un 
bourgeon terminal, mais sur les nouvelles 
pousses plus longues, des pousses 
sylleptiques de la partie centrale peuvent 
mesurer plus de IO cm de longueur et por
ter des aiguilles sur toute leur longueur. 
Ces pousses augm entent de fa<;o n 
importante le volume des houppiers. Etant 
donne que les nombreuses pousses 
sylleptiques remplacent les bourgeons 
la teraux , ii y a relativement peu de 
veritables bourgeons lateraux. La plupart 
des bourgeons apparaissent a l'extremite 
des pousses. Les bourgeons sont petits, 
de coniques a arrondis et brun verdatre. 
Ils se developpent tard dans la saison et 

C6nes a pollen dews 
/"aisselfe des aiguilfes 

renferment peu de 
contenu preforme. 
Lorsq ue !es 
nouvelles pousses 
em ergent, e lles 
sont presque 
toutes neo-
formees. 

Les cones a pollen poussent le long de 
la face infer ieure des pousses Jes plus 
faibles , dans I'aisselle des aiguilles. Les 
cones a gr-aines pendent, a u cours de 
leur developpe-ment, a l'extre-mite des 
pousses de vigueur 
moderee et 
mesurent de 12 a 
20 mm de long
ueur qua nd ils 
s'ouvrent pour 
libe re r des 
graines, a partir 
de la fin octobre. 

Especes menacees 

Cone a graines ouvert pour 
liberer Jes grcui,es 

L'ecorce est bru n 
fonce et ecailleuse a 
l'etat jeune, puis 
epaisse et, avec 
!'age, devient ma r
quee de profonds 
s illons qui forment Ecorr:ed'unetigede30 

a11dcdia.n1eue 
des larges cretes 
aplaties brun grisatre fonce. Lorsque des 
morceaux d'ecorce se detachent, on peut 

Ecorr:edime tigede 90 an 
dedk=etre 

Remarques 

vo ir des mouch
etures pourpres. 

Le bois de la pruche du Canada peut 
presenter des separations, meme quand 
I' arbre est toujours debo ut. Les 
separations peuvent survenir dans les 
lignes radia les et autour des zones 
d'accroissement annuel. Cette tendance 
a se separer limite l'utilite du bois, sauf 
pour ce qui est des grosses pieces de bois 
d'oeuvre utilisees pour la construction. 

Etant donne que l'ecorce de la pruche 
du Canada contient une forte teneur en 
tanin, on coupait ces arbres pour leur 
ecorce. Cette s ubstance sert a tanner le 
cuir. 



Ulmus 

Aussi appelle : orme blanc, orme. 

Habitat 

l orme d'A merique occupe !es basses 
te rres ou se produisent s ouvent !es 
inondations printanieres. II pousse dans 
!es vallees fluviales et sur des sols humides 
le long des cours d'eau, mais atteint ses 
plus grandes dimensions dans les sols 
riches et raisonnablement bien egouttes. 

Forme 

l orme d'Amerique presente une forme 
en vase particuliere, son tronc se divisant 

en plusieurs 
grosses tiges 
ascendantes. 
etalees vers 
I' exterie ur. 
p rod uisant 
un houppier 
evase en 
fo rme de 

Arbrea matw,ie parasol. Ces 
arbres peuvent atteindre plus de 30 m de 
hauteur et leur tronc, jusqu·a 120 cm de 
diametre. Les plus grosses tiges sont 
habituellement arc-boutees a la base. 

Morphologie 

Les feuilles sont caduques, simples et 
portees en a lternance le long des pousses. 
Chacune d'elles mesure de 6 a 15 cm de 
longueur. est de for me elliptique-oblongue 
a o bovo'ide. souvent inequil a te ra le. 
particulierement pres de la base. et est 

Feuille montrant !es epaisses nervures secondaires 
{Jc.1Jc'Ule/es quilonnenl ci leurtem1Ji,aiso11, 1111egrande 
de11taccompagnee de dentssecondc1kes le /ongde ld 
bordure e ,·teneure 

plus aigue a l'extremite. Les bordures por
tent de grossieres dentelures doubles ou 
triples ; la plus grosse dent est projetee 
vers !'avant tel un crochet et une nervure 
secondaire presque droite y aboutit. La 
surface superieure de la feuille peut etre 
rugueuse en raison des pilosites courtes. 
ra ides et inclinees vers !'avant; la surface 
inferieure peut etre pubescente. 

Les rameaux. brun grisatre. sont 
legerement pubescents et 
souvent tordus. Le bour
geon terminal. qui est en 
realite un bourgeon 
pseudoterminal. fo rme 
souvent un angle par rap
po rt a l'ex tremi te du 
rameau ; !es bourgeons 
lateraux tendent a etre 
apprimes contre le rameau. 
Les bourgeons brun 
rougeatre sont de forme 
ovo'ide et presentent une 
extremite arrondie avec 
des ecailles imbriquees aux 
bordures pubescentes et 
plus foncees. Les bourgeons 
sont souvent desaxes par 

' t 

Ramil/es 
montrant des 
bowgeons 
fateriJlLY: e/. 
pseudo 
ten11liliJW{ 

rapport aux petites cicatrices foliaires 

ovates en for me de V. dont chacune porte 
trois cicatrices vasculaires. 



A u printemps, 
avant la cro iss
ance des feuilles, 
les houppiers des 
arbres plus ages 
s 'e paississent 
avec des grappes 

Fruits mllrs commenranl d 
tomber tandis que Jes leail/e..,; 
croisse11t. 

de fleurs jaune pale. Ces fleurs produisent 
rapidement des fruits qui murissent et 

tomb ent avant 
qu e les feuilles 
a ient a tteint leur 
ple ine ta ill e. 
C ha qu e fruit 

Fruits en de Fe!oppem ent 
rap1de tdndis quc Jes bour
geons des pousses sont sur le 
point d (}elater. 

presente une a ile 
plate, presq ue 
circulaire a frange 
pub esce nt e, 

a ttachee autour de la poche de graine 
ce n t r a l e 
inferieure qui 
contient une 
graine. 

Fruits montrant lctffSbOJ ris deaJup6s 
et la division de Fextren 1it<i de fews 
mies. 

I..:ecorce est lisse et grise a l'etat jeune, 
m a is d evient brun g risatre assez 
ra pidement avec des cretes plates et ob
liques qui s 'entrecroisent. Avec le temps, 

les la rges cre tes 
deviennent gris cendre 
et ecai lleuses . Les sur
faces brisees de 
I' eco rce exte ri eure 
forment souvent des 
bandes brun fonce et 
brun orange a lternes. 

Le bois dur de l'orme d'Amerique, brun 
ja unatre , est a zone poreuse et presente 
un gra in a ttrayant, ce qui le re nd 
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a pp ro pri e po ur la co nst ru cti on de 
panneaux, de meubles et de bois de 
placage. II sert egalement a la construc
tion de cercueils et de bateaux. 

I..:orme d'Amerique eta it jadis une espece 
commune des basses terres et des villes, 
o t:1 ii e ta it souvent pla nte e n ta nt 
qu 'essence d 'o mbre . La ma la di e 
hollandaise de l'orme, mycose introduite 
qui se propage par les scolytes de l'orme, 
est a rrivee a u 1ouveau-Brunswick a 
Woodstock en 1957. Au cours des annees 
s uivantes . la maladie s'est pro pagee 
rapidement et s'est intensifiee le long de 
la vallee de la riviere S a int-Jean. Les 
pertes d'arbres depassant les 90 % en 
seulement huit ans etaient communes. 

l assainissement, c'est-a-dire la pratique 
qui consis te a retirer tout arbre mort ou 
deperissant et a tailler de fa<;on prudente 
!es arbres sains, a elimine la nourriture 
du scolyte et a limite la propagation de la 
maladie hollandaise de l'orme. Cette pra
tique a ete eprouvee dans la ville de 
Fredericton, laquelle compta it une grande 
population d'ormes centenaires, qui a mis 
en re uvre un progra mme in tens if 
d 'assa inissement avant l'a rrivee de la 
maladie en 1961 . La ville a ainsi sauve la 
moitie de ses ormes malgre la presence 
de la maladie depuis pres de 40 ans. 

L'orme se regenere encore le long des 
cours d 'eau e t des ri vie res du 
Nouveau-Brunswick Malheureusement, 
des que l'orme atteint la ta ille d'un gaulis , 
les scolytes de l'orme s' ins ta llent avec la 
maladie hollandaise de l'orme, et le jeune 
arbre est infecte et meurt. 



Habitat 

On trouve la viorne comestible clans des 
for e ts m e la ngees O U Jes for ets de 
coniferes humicles et riches, le long des 
ruisseaux, cla ns des ha lliers humicles et 
a l'oree des for e ts de la moiti e 
septentriona le du Nouveau-Brunswick. 

forme 

Arbuste dans l 'erage ,;J/erieur 

La viorne co
mestible es t un 
buisson de 
forme evasee a 
clroite (en 
quelque sorte ) 
faisant environ 
I m de hauteur 
cl ans les sous
bois et jusqu 'a 

2 m de hauteur clans les terrains plus 
clecouverts. 

Morphologie 

Les feuilles , cacluques, s imples , sont 
portees en pa ires opposees a des noeucls 
s ucces s ifs. Les fe uilles des pa ires 
inferieures des pousses plus longues et 
celles des pousses co urtes s ont 
habituellement trilobees: les lobes sont 
bien plus eleves que le milieu de la feui lle 
et sepa res pa r des crevasses etroites, 
plus ou moins roncles ou, encore, pa r des 
crevasses pa rfois plus profoncles, larges, 
en fo rme de V. Les feui lles des pa ires 

Flwisnuirs 

superieures des pousses plus longues ne 
sont pas toutes lobees ou sont tres peu 
lobees. Toutes Jes feuilles mesurent de 4 a 
8 cm de longueur, elles presentent des 
dentelures pointues mais irregulieres 
au tour des borclures et des glands petioles 
a J'endroit ou la borclure rejoint le petiole 
(qui mesure de 8 a 40 mm de longueur); 
elles sont de roncles a ova les et ont 
J'extremite pointue et largement arronclie 
a cuneiforme a la base. Le clessus des 
feuilles est vert fonce et lisse. le dessous 
est plus pale et legerement pubescent. 
pa rt iculierement le long des nervures et 
des a isselles des nervures. 

Les rameaux, luisants , brun violace ou 
brun rougeatre a brun grisatre. portent 
s ouvent des co tes longitucl ina les et 
quelques pales lenticelles. Les bourgeons 

sont ha bitue llement rouge fonce et 
presentent deux ecailles qui forment une 

.~_ft ~-;-
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Fleurs en grappe d,ws Faisse/le des few/Jes 

sorte de valve le long de leur extremite. 
On note la presence habituelle cl'un bour
geon terminal. 



Les petites fleurs, blanc laiteux, sont 
portees en grappes !aches contenant peu 
de fleurs, ramifiees a J'extremite des 
nouvelles pousses laterales courtes qui 
portent chacune une paire de feuilles. 
D'habitude, la pousse courte opposee 
porte elle aussi une grappe de fleurs. Ces 
pousses surgissent d'tme paire de bour
geons lateraux d'une pousse de l'annee 
precedente. Les fruits se developpent a 
partir de certaines fleurs d'une grappe. 
lls mftrissent en drupes rouge orange qui 
ressemblent a des fruits mesurant de 6 
a IO mm. Chaque fruit contient un seul 
noyau plat et ovale qui renferme une 
graine. 

L'ecorce des jeunes tiges est brun 
rougeatre. Avec l'age, elle devient gris 
cendre a brune et peut etre ridee. 

Remarques 

On peut parfois confondre la viorne co
mestible avec une jeune viorne trilobee 
( Viburnum tJilobum Marsh.), parce que 
certaines des feui lles peuvent etre 
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similaires en surface et que leurs bour
geons se ressemblent. Toutefois, les lobes 
des feuilles de la viorne trilobee sont 
beaucoup plus importants que ceux de la 
viorne comestible; qui plus est, toutes ses 
feuilles sont lobees. En outre, ses feuilles 
portent des glands pres de la partie 
superieure des petioles et non sur la 
bordure inferieure de la feuille. Les fruits 
de la viorne comestible sont portes en 
grappes beaucoup plus petites que ceux 
de la viorne trilobee. 

Les fruits cha rnus sont emportes et 
ingeres par des animaux et des oiseaux, 
ce qui constitue un moyen de dispersion 
des graines; Jes graines sont evacuees 
dans leurs excrements, encore dans leur 
noyau. 

Le nom « edule » signifie comestible, ce 
qui suppose que les fruits de cette espece 
ont meilleur gout que les fruits des autres 
especes de viorne. Les fruits font une 
excellente gelee, pa rticulierement s'ils 
sont cueillis apres le premier gel. II peut 
cependant etre difficile de cueillir assez 
de fruits. 


	1
	2
	5
	19659



